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Revue de parasitologie : 

Em. Perrot. Insectiiides et vermi¬ 
cides; le pyrelbre et ses applica- 

Bibliographie anaiytique ; 

MEMOIRES OlllGINAUX 

Etudes sur les antiseptiques. 
1. Mecanisme de I’actiou antiseptique des acides organiques 

sur quelques bact6ries. 

INTRODUCTION : POSITION DE LA QUESTION 

I" L’action aalisppLique des acides e«t connue depuis que la notion.de 

ranlisppti<|ue est appariie. La premifere explication de leur in^j^alild 

d’action a 6le donn6e par la th^orie de la dissociation 6leclrolylique 

d’ARRHENius ; le facteur toxique est I’ion H et un acide est d.’aulant plus 

toxique qu’il met plus d’ions H eii lit)ert6, c’«st-A-dire qu’il est plus 

dissoci6 : I’activite est proportionnelle i la constante de dissociation. 

Cette conclusion A peine formulae est contredite par I’ob'ervation. 

Les,acides organiques peu dissocies sont g6n^ralement plus toxiquesque 

ne le voudrait leur constante de dissooiation. Les faits s’expliqueotibien 

si I’an attribue une action toxique spteiale A la molecule non dissuaide. 

1. iBeproSuction iaterd iteisans indication, de .source. 
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C’ost ce qu’ont etabli les premiers Kaulenberg et True 1896), et qui a 

ete confirm^, plus ou moins nellement, par un tr6s grand nombre 

d’auteurs, k leur suite. II y a eu cependant uu eerlain nombre d’opinions 

ilivergenles dues, semble-t-il, & la difficulty qu’onl eue les auteurs a 

faire I'analyse correcte du ph6nomene observe. 

C’est cequi donne un inl6ret lout particulier aux travaux de S6RK^SEN, 

de iMichaelis (1914), de Clark et Lubs (1922) qui ont vulgarisy les 

methodes de mesure et d’expression, non seulement de la concentra¬ 

tion en ions 11 des milieux, niais aussi des aulres ions et des molecules 

non ionisees des elecirolytes en dissolution. En paniculier, nous ^avons 

maiutenant, en fonction do pH des milieux et de la concentradon de 

Telectrolyie, calculer la concentration des trois yiements caractynstiqut-s 

de t’yiectrolyte : anion, cation et molecule non ionisee, et cela, quelle 

que soil la composition dii milieu. 

L’application des formules de Micbaelis m'a permis, en 1924 ('), de 

deinonirer dyfinitivement la toxii ity de la moiycule des acides gras pour 

les moisissures et de la chilFter, ce qui n’avait jamais yty fait. II y avait 

un intyret evident y ytendre I’application de cetie melliode anx bac- 

leries, d’abord pour en gyneraliser I'emploi, ensuite pour I’inleret pra¬ 

tique que cela prysenle, par example dans les industries de lermenla- 

tion. Des dounyes numyriques nous permetlent de mieux comprendre 

le mycanisme de I’inhibition des cultures par I’apparition des produits 

loxiques. 

Ce travail a poriy sur les acides suivants : Acide formique, a. acy- 

tique, a. propionique, a. butyrique, a. lactique. 

HISTORIQUE 

Nos connaissances pi-ycises sur le sujet datent du travail de Kaulen¬ 

berg et Tkuk (1896), sur Taction de divers acides minyraux et organiques 

sur les radicules de lupin, lls constaterent d’abord que les acides miny¬ 

raux sont trys toxiques (HGt N/6.400, SU‘H" N/3 200, NO"H N/3.200) et 

que cette toxicity doit etre rapportye uniquemeut k Tion H. Les acides 

gras, vu leur faible dissociation, ne devraienl etre que tres peu toxiques. 

Mais Texpyrience montre qim leur action s’exerce encore A des concen¬ 

trations tres faibles (N/1 600) et comme d'autre part les solutions des 

sels alcalins correspondents ne sont nullemeut toxiques, myme k des 

concentralions ynormes, il faul en conclure : 1“ que Tanion {acetate, par 

exemple) n’est pas toxique; 2“ que la toxicity parliculiere de ces acides 

ne pent ytre due qu’a la molecule non ionisye. Un cas intyros.-^ant est 

celui des acides acytiques siib-tituys. Ces corps («c. mono- <//- et tri- 

ehloracetique), qui sont des. ai ides forts, tres di^sociys, ont une toxicile 

ega'e et parfois superieure A celle de Tacide chlorhydrique. Comme les 



L’ACTION ANTISKPTIQDK DhS ACIDES OllGvNIQUKS 1) 

solutions de leurs sels alcalitis sont egaleinfut loxiques, on est conduit 

peiiser qiie I’anion joue ici un rdle preponderant. . 

Ce i|ui fait 11 valeur des r6sultats de Kaulembhug et True, c’est qu’ils 

onl ou^re sur des solutions aqueuses pures; les concentrations des divers 

elements des electrolytes ne sont done pas modifiPes par les auires 

consiiluants des milieux, et les deductions tirees de la connaissance des 

constanles de dissociation sont par suite correctes. Ils n’avaient pas 6. 

leur dispo'^ition de moyens pour detenniner et exprimer ces valeurs 

mais on pourrail les calculer d’apres leurs donn^eB. Un grand nombre 

de Iravaux u terieurs ont utilis6 des techniques qui constituent un recul 

par rai'purt h celles de Kaiilenberg et True, car on a g^neralemenl expe¬ 

riments avec I’antiseptique dissous dans un milieu coinplexe, sans avoir 

les moyens de determiner dans quelle mesure les conditions de I'expe- 

rience 6taieiil ainsi modiliees. C'est de ce vice de technique que viennent 

touies les contradiclions entre les travaux ulterieurs et les r^sultals des 

deux auteurs arnSricains. 

Meaninoins, le fait observ6 est si net, qu’on a pu le retrouver, rneme 

avec des techniques defectueuses. La liste ci-dessous, qui n’a pas la pre¬ 

tention d'etre complete, donne un aper?u du grand nombre de cas oil 

.cette toxiciie particulifere des molecules d’acides gras a ete observee : 

1" Action sur les plantes superieures : 

Kablenbekg et Trie (1 96) ; radicules de tupin. 
Hkalo (1896) : radicules de puis, de mais, de courge. 
True (1900) : radicule de liipia. 
Kischer (190T) : geriiiinalion le graines de plantes aqualiques. 
Hehklot- (1924) ; cicatrisaiimi de blessures. 
CzAREK (1911) : extPdVasion do tanin des cellules i’Echeveria. 

2“ Action sur les Champignons : 

Stevexs (1898) : 5 inoisissures ou champignons parasites. 
Clark ^1899) : 5 inoisissures. 
Reichel (1911) ; PenicillidW. 
Risen (19 2) ; Aspcigillus niger, Mucor coryrnbifer, Phymocyces spicndens, 

PeniciIlium glaucam. 
Kiesel (i913) : Aspiti-gillun nigor. 
Beit n er et Delaval (i919) : Mocors industriels. 
Meacha.m, Hopfield et Agree (1920) : Eudothia parasiticu. 
liiiLELA ei Mohavek (1922) : Basidiubolus ranarum. 
Bach i191.6) : Aspergillus repens. ' 
Dunn (1926) : Sclerotiniu ciaerca. 
WuLR ei Shunk (1921). 
Tamyia (1921) : Aspergillus oryzai. 
Pratt ,1924) : Fusarium. 
Thiel et Weiss : Puccima graminis. \ 
Waierran (1914) : A^peigiilus. 
Telsu Sakamura (1927) : assimilation de I’acide oxalique par VAspergillus 

niger. 
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3® Action siir los Leviirps : 

BIal (1902) ; intfnsite de la ferme'dation. 
JOHANNE'SI.IIN (1912) ; fermeotatioB «t vitality de lalevure. 
Kisch (1912) : 'iUlild. » 
IfEVNEBEKO (1906) : V talil^ . ' 
SoMuGYi (1921) ; I'ermeatalion alcoulique, 

4® Action sur les Bacteries : 

Linhelsheim : IractSrHie charhonaemse. 
Hennebebg ('.9ii6) : Myc.nrter.ma, ba'-iOries aofitiqnes, lactiques, cocci. 
Paul, Bihsiein et R‘uss (1910) ; siaphylocoque, ,B. culi. 
WivSLoww el Lc)Chriiige(1906) ; B. colt, B. typhosnm. 
Tavloh (1917) : stre tGcoqiie. ■sla,ihyi(ico iue, (•yocyanique, B. aerogenes. 
Wole et iHahhis ^19n) : ,B. ■.pcrtrJugcns et bporogeaes. 
Bbknser (1917). 
WiETH (1918) : 77. CO//. 
CoHEN^t Clahk (1919) : 
Norton et Tsu. 
Van Dam (1918) ; ferments Uctiques. 
Acbel (1921) : B pyo.yanique. 

■ TBAUBE et SoMOGYi (1921). 

5® Action .‘iur les Aniniaiix : 

Otebton (1909). 
Loeb (1908) : pa' thOnogenAse des oeufs d’niirsin. 
Vanrevei.de (19 6) : liera dyae dee.hi^iijalies. 
Kuhaeb et Nkubauer (1907) : h^molyse les h^malies. 
Verson (1911) : inh bitiori de I’oxydaEe rdnale. 
Philiepson -t Hannevart (192 ;) ;co Ir'Ctiiite dii muscle de grenouille. 
CriLi.ET 11921) : luoiil Id des c Is des mfuMiires cities. 
Taylor (1921) : sensation d i «oul acide chez I'homme. 
Beleherarkk et Schwarz (1928) : anguillule du vinaigre, daphnies, Tubitex, 

le ai'ds de Rana. 

GaLCUL DU DEGRE DE DISSOCIATION a ET DO RESTE DE DISSOCIATION q 

D.ANS. lES SOLUTIONS ACtDES COMPLEXES. 

Dppuis les travaux de Sorensen et de Michaelis, il est devenu possible 

et commoile de mesiirer et d’exprimer duns on milieu, non seuleinent la 

concentralion des ions H, founiis par la dissociation d’.un acide, mais 

aui-si celle des anions et du reste de la moli^cule non ionise-. Soit un 

m6Iaiigp d’acide ac6tique et d'ac6ta'e de soude. On appelle dcg -e de 

dissocia ion a, le rapport des anions d'acide acelique (S) k la masse 

totale de (A.) de I’acide ac6lique sous forme d'acide libre ou d’acetate de 

soude. 

A)- (1) 
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Le reste du dissociation if est egiil au rapport de I’acide non dissoci^ 

& la masse totale de I’acide (A), quelle que soit sti forme : ^ 

D’aulre part, I'applicalion de la loi d’aclion de masse an calcul de la 

dissociation de I’acide acetique doone la relation bien connue : 

(M X 
(3) 

oil k represente la conslante de dissociation de I’acide ac6tique et (SH) 

la masse de I’acide acetique non (lissoci6en ions(H) et(S). La relation (3} 

pent encore s’^crire ; 

(4) 

Comme d’autre part la masse totale de I’acide acetique sous ses diffe- 

rentes formes (A) represente la somme <le I’ai iile non ionise (SH) etde 

I’acide A l’6tat d’ions ac6late (S), la relation (1) peut s’ecrire : ' 

(S' 
““(a) r (Sll) 

qui devient, en remplacant (SH) par sa valeur tir6e de (4) : 

ou encore : 

(6) 

0) 

Cette equalion permet done de calculer la valeur de a en fonction d’une 

grandeur variable, mais mesurable expArimentalement (concentration 

en ions by IrogAne des milieux) et d’une grandeur constante /f, ou 

constante de dissociation de I’acide. Geite deruiAre valeur appiratt 

comme le paramAtre de cetie fon -tion. La representation graphique (a en 

ordonnees, h en abscisses) aboutit A une courbe peu lemonsira ive. Elle 

le devient an contraire en transformant les abscisses de figon logarith- 

mique, e’e^t ii-dire en utilisant la notation pH de Sorensen. L’egalite (6) 

peut alors s’ecrire 

La courbe correspondante : a en ordonnees, pH en abscisses est une 

courbe en S dont les branches iniiiales et terminates deviennent lan- 

gemes A I’axe des x et A la droite dont I’ordonnee est egale A 1 La i-ourbe 

prAsente eu son milieu un point d’ijiflixion correspondant A I’ordonnee 

0,5. L’abscisse correspondante A ce point reprAsmte le logarithme de 
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I’inverse de la conslante de dissociation pris negafivement. Ce sont les 

coordonnees correspondant au point de demi-saturation de I’acide. En 

effet r6galit(5 (8) pent s’ecrire : 

qui devient, si Ton fait a = 0,5 

= k ilO) 

c’est-a-dire 

ptl = log, j. 

Ge qu’il y a de remarquable dans cette representation, c’est que tons 

les acides donnent des courbes analogues qui ne difff-rent que par la 

position de ce point de demi-saturation qui repr6sente le parametre de 

ces courbes et suffit a les detinir. On les deduira les unes des autres 

simplement en les d^plagant parallelement i I’axe des X. 

Le rt^ste de dissociation q pent se calculer, soit indirectement en 

remarquant que 

sbit directement parlir de la relation (2) en remarquant que le reste de 

dissociation represente le rapport de I’acide non ionise (SH) a I’acide 

total (SH) + (S). 

? = 
(Silt 

(SH)-t-(3! 
(H) 

En remplacant (SH) dans cette Equation par sa valeur tiree de (4) on 

obtient successivement 

(12) 

(13) 

La courbe representative fst exactement I'inverse de la premiere par 

rapport au point de demi-saturation Si pH = log. Ijk. 

L’emploi de ces formules et de leurs representations graphiques per- 

met de calculer pour un mibeu de pH determine le pourcentage de 

I’acide ionise et moieculaire. Connai^sant la concentration globale de 

I’acide, on en deduit celle de ses divers constituants. En particulier la 

concentration de la molecule non ionisee C„ sera donnee par la formule 

ci-dessous ou C egale la concentration totale de I’acide tons ses diffe- 

rentes formes. 
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Application de cks methodes a l’etude des antiseptiques. 

Jusqu’ici les auleurs qui ont dtudie Taction antiseptique des acides 

gras St' sont contenles soil de comparer I’action de ces acides a celle des 

acides min6raux, soil de comparer Taction de ces acides en solution 

pure Ji celle d’un melange acide + sel oii la dissociation de Tacide est 

thSoriquemenl diminu6e. Ils ont, suivant les conditions de Texp6rience, 

obtenu une diminution on une augmen'ation du pouvoir antiseptique 

et en ont lire des conclusions varices. 

Pour mettre en evidence les erreurs que Ton peut commetlre par une 

analyse insuffisante du probleme, j’ai mis en oeuvre Texp^rience sui- 

vante : S des quantites fixes d'acide acetique N/5, j’ai ajout6 des quan- 

tit6s croissanles d’ac^tate de soude Ps/o, puis de Teau, de maniere que le 

volume final soil identique dans tons les cas. Les valeurs du pH de ces 

melanges, leur concentration globale en acide acetique, sous ses diffe- 

rentes formes, la valeur du reste de dissociation, enfin la concentration 

de la molecule non ionis6e sont donn^es dans le tableau I. 

Tableau I. 

La concentration en ions II baisse regulierement (pH augmente) 

quand la quantile d’ac6lale augmente. Le reste de dissociation varie 

evidemment dans le m6me sens. II est done exact de dire que Taddition 

d’un sel alcalin i un acide organique en diminue la dissociation. Mais 

la concentration de la molecule non ionis6e C,„ est fonclion du produit 

du reste de dissociation q par la concentration globale C. Cm = 

Une augmentation de la concentration peut masquer la diminution du 

reste de dissociation. C’est ce qui arrive ici, oti nous voydns prdcisement 

Cm bugmenter de l,4G'’/oo {mekiigo 1) St 1,90 “/o, [melange 7) quand le 
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■resle de dissociation diminue de 9S,ti9 21,40 °jo- Par suite, la toxicity, 

altribuee d la molecule non ionisee, pent augmenter, toules choses 

6gabs d’ailleurs, quand I’ionisaiion dimmue, sans qu’il soit n6cessaire 

de taire iiilervenirune'action toxique propre de I’ion acetate; G’estpr6ci- 

s6ment IVrreur qui a 616 commis-' par beaucoup d’exp6rimentateurs qui 

ont compare Paction loxique de soluiions d’acides organiques a P6tat 

pur d’un c6t6, ou additionne de leurs s Is alcalins de I’autre, sans tenir 

comple de Paugmentation de la concentration globale qui results de 

cell* addition. 

Especes etudiees. — Les experiences ont porte sur les espSces 

suivanles (*). 

Esrborichia coli {Bacterium coli commuae). 
Aerobacter aero^enes {Bacterium lactis aerngonea). 
Eucapsulalus pneumoniae (PnmmohaciHe de Kriedlfinder). 
Serratia marcese.ens {Bacterium proitigiosam); 
Pseudomonas aoruyinosa {Bacterium pyoeyanewn . 
titaphylococcua aureus. 
Staphylococcus albus, 
Snrratia kilicnsis (Bacille de Kiel). 
Ebe.'theAla typhi {Bacterium lypbosum). 
Satmoiielia paratyphi {Bacterium panatyphnsam A). 
Salmonella ScholtmuUeri {Bacterium paratyphosum li 
Sarcina lutea. 
Salmoueila typhi-murium {Bacterium typhi mvrium). 
Bacillus mcsentoricus: 
Bariilus subtilis. 
V.brio comma {Vibrio cboierse, varidid El Tor). 
Proteus vulgaris. 
Alcaliyenes fecalis {Bacterium fecalis alcaligenes . 

Ges especes proviennent de la collec’ion de Plnslitut Pasteur et j* 

snis heureiix de pouvoir ici remercier M le D’’ Legroux de sa grande 

complaisance. 

LeS: souches ont ete conserv6es au laboraJoire, sur gelose ordinaire, 6,; 

lA temperature de la chambre. La veille de Ifemploi, on fait un repiquage 

sar eaui pepton6e gliicos6e, de facon a utiliser pour Pensemencenaent 

une anse de plaline d’une culture de vingt-quatre beures, 6 37", sur 

ce milieu. 

PREPARAiroN des milieux. — Je n’avais en vue que Petude du pou.voir 

infertilisHnt des acides dtadies. G’est d’aillenrs ainsi que le probldmn se 

pose dans la pratique. Gus corps sont des produits frequents du m^la*- 

bolisme bactdiien et ihest inleressant de pr6ciser dans quellesconditions 

ils peuvent inhiber le developpement des cultures. G’est par exemple le 

cas qui se presente dans les fermentalions laclique, bulyrique, ac6- 

t. J’ai adoptd dans cc travail les nouvelles designations spedfir|ues d’aprfes 
I’ouvrage de Beroey, Manual of determinative Bai leriology, Baltimore. 192.3. 
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tiqu<“, etc. Dans la fermentation alcoolique, les motfts sont snuvent 

addiiioniK^s d’un acide organique pour inhibt-r le ddveloppeinenl des 

bacterics, elc. 

G est done la m6thode de MiQUEc qui'esl' encore la mieux adaptee a ce 

genre de recherches. Elle consist© essentiellenient il ajout r ii un litre 

de bouillon nutritif des quamites cro’issanles de I’antisepliqiie etndie. 

On ensemence ensuile avec 'a culture pure de I’espece en experience et, 

apres un temps d’incubation qnej’ai reduit a quatre jours, on note les 

vases oil la culture a pii s’eirectuer. Les resu'itats de lelles rectierches 

6tant I'onction de la composition du milieu nutritif et des conditions 

experimenlales ctioisies, celles-ci doivent elre exactement pri^cisees. 

II y a un irii6r6t primordial a utdiser un milieu aussi simple que 

possible, ce qui m’a conduit a rejetcr le bouillon de viande et ci adopter 

I’ean pep'on^e glucosde. Des milieux synllidtiques seraient theoidque- 

ment preferables. Mais il est difficile d’avoir line formule qui convienne 

a des bacieries aussi diverses que celies que j’ai mises en ceuvre et 

d’une I'acon g6n6rale ces milieux ne donnent que des cultures peu 

abondanips, oil les bHCi6ries ne possedent qu’une faible vitalite, ce qui 

peui gpner con.siderablement les reeberches. 

J’ai en definitive Uililis6.1e milieu,suiivant; 

P-|d"ne Chassaitig .. 10 gr. 
Gtiico^e anhydre (Poulkrc). 10 gr. 
Pho'iihale bipjtassique (l‘0*K*II). 2 gr. 32 
Eau dislillAe. 1.000 gr. 

Lc' ptiospbale bipolassiqiiC' est deslind S la concentration N/2o 

h stabiliser le milieu dans la zone pH'ovS'—pH'7 oil Taction tampon 

des acides eindies ne s'exerce pourainsi dire plus. 

Lc' milieux sont d'abord prepares it dtis concentrations plus elevees 

et anienes, par dilutions succcssives et melanges, it la concentration 

definitive ; 

1“ I’repurfilion de la solulion mere de fanliaeptifjue. — Mes expe¬ 

riences ont portd sur les acides formique, ac6liqu«, propioiiiqiie et 

bulvriqiie, representants de la s^rie des acides gras et surTacide laciique, 

type des acides alcools. On prepare d’abord, pour chaque aride, suivant 

les lecliniques acidim6triqiies classiques, uwe solution mere concentree 

quatre fois normale (4 N). On en prend' un volume determine que Ton 

neutrali-e par la soude cOncentiee Jiisqn’ii virage rose a la phlaleme et 

Ton coiiiplete it un volume duuble, par addition d’eau. On a ainsi une 

solulion 2 M de Tanliseplique sous forme de sel de soude. II est ■ n elfet 

.plus coiiiiiiode, pour la prepar,Htion des mideux definitifs, d’uliliser le 

sel de soude que Tacide lib'e. Dans le cas de Tacide lactique, le linage 

Ok ele’eifeciiie d’apres la mSthode du Codex, pour tenir comple de la 

presence d acide laclyl-lactique, dans le produit commercial; 
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2“ Prpparalion clu milieu nniritif. — On fail disfoudre 10 gr. de 

pt'ptona et le phosphate bipotassique dans environ 200 cm’ d ean. On 

ameneh pH 8 environ et porte dix minutes h I’autoclave ci 12(1°. On (Hire 

bouillant pour eliminer le 16ger pr6cipil6 de phosphates terreux qui se 

forme toujours dans ces conditions, fait dissoudre le glucose et 

complete, apres refroidissement, k 250 cm’, ce qui donne une solution 

quatre fois plus concentr6e que le milieu final. A ch moment, par 

melange en quantiles calciH6es des deux solutions mferes el addition 

d’eau, on prepare une serie de milieux ou la concentration de I’anti- 

septique va en croissant, mais qui possedent encore une concentration 

double de celle du milieu tinal. Ge sont de lels melanges qui, dans les 

tableaux qui suivent, sont appel6s : milieu double. Leur prpparalion est 

donnee dans le tableau ci contre : ^ 

Tableau K. 

3“ A justage el preparation des milieux definilifs. — Ayanl en main 

les divers milieux concentration doub'e, on les rPparlitci la dose de 

30 cm’ dans des ballons jaugps de 100 cm’, on les addilionn- de qoanlilps 

croissanles de HCl litre (N/5 ou N/20) et complete & 100 cm’. Un obtient 

Tableau III. 
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ainsi l«s milieux definilifs. Pour chaque concentration diff^rente de 

I’antisep'ique, on a une s6rie de milieux a pll decroissant et oil la 

concentration en ions H et en molecules non ionisfies varie regulie- 

Tablkaii IV. — Action infertilisantc de I'acide laotiquo sur milieux 
a concentrations variables en acide lacliqne el on inns hydrogene. 

^7^oo N .31,6 N'/IO N;3,16 N/1 

pii pH Cm pll C„ pn Cm pH C.„ 

Uaet. imli • ■ ■ | i fit 0,153 4,8(1 0,289 ■; 21, 0,344 5,92 0.240 
4,t)6 0,136 4,86 0,2u6 0,^76 5,98 0,204 

Acrobactor ac- | 4,8n 0.090 5,22 0,116 .4 46 0,222 5,87 0,279 
rorjenes. . . ? 4,8S 0,089 5,38 0,082 5,51 0,197 0,242 

Pncnmobacilln, j a 4,45 0,185 4,80 0,289 5,12 0,467 5,66 0,438 
4,50 0,168 4,96 0,2 6 U,l8 0,409 0,71 0,339 

1 a 5 04 0.056 5,22 0,116 5,83 0,095 6,26 0,113 
1' 0,044 .5,38 0,082 5,13 0,071 6,30 0,101 

Pseudow. fcru- l a 4.54 0,105 5,0“ 0,158 5 51 0,197 6 04 0.184 6.94 0.048 
giausa . . . ) b 4,80 0,090 d,2u 0,116 5,711 0,162 6,09 0,163 7,13 0,033 

Staphylococcus t a 4,60 0,168 4,80 0,289 5,26 0,314 5.87 0,279 
aureus . . . ( 4,55 0,153 4,96 0,205 5, ,6 0,276 5, “2 0,242 

Staphylococcus ^ a 4,74 0.105 4,80 0,289 ->6 0,344 5,66 0,438 6,31 0.298 
albus. ... 'I 4,80 0,090 4,96 0,205 0,36 0,276 5,67 0,339 b,..2 0,194 

B. kiHense . . ) 1 6,90 
5,97 

0.008 
0,007 

6,26 0,004 0,55 0,018 7,12 0,015 

Bacterium fy- \ a 5 4 5 0.044 5,22 0,116 0,125 6,09 0,163 
phiisum. . . ( 5,-26 0,035 5,38 0,082 7,83 0,095 0,136 

Bacterium pa- \ a 4,88 0.079 5,09 0,157 5,60 0.162 6,09 0 lt3 
ratyph. A. . \ 4,96 0,066 5,22 0,116 5,71 0,125 6’,12 0,153 

Bacterium pa- 1 a 4,61 0,136 4,96 0,205 5,46 0,221 5,98 0,204 
ratyph. B. . } 4,60 0.121 5,09 0,157 0,197 6|o4 0,184 » 

Sarciua iutea . \ 1 6,07 0,005 6,26 o,ro4 6,28 
6,43 

0,033 
(,023 

6,37 
6.46 

0,087 
0,0 0 

Bae'erium ty- S a 4 80 0,090 5,09 0,157 5.26 0,344 5,92 0,242 
phi-murium . } h 4^88 0,079 5,22 0,116 5^36 0,276 0,204 

Bacil. mesen- ^ a 4,66 0,121 4,80 0,289 5,26 0.344 5,87 0,279 
tcricus . . . ! l> 4,74 0,105 4,96 0,205 5,36 0,276 .1,92 0,242 

Bacil. subtilis. j 4,96 0,066 4,96 0,205 .5,51 0,197 6,17 0,136 6 70 0,130 
!> 5,04 0,056 0,157 5,60 0.162 6,26 0,113 6,’77 0,111 

Vibrio ebolcr.-e j .5,04 0.056 5,51 0,063 5,71 0,125 6,09 0,163 
1' 5,25 0,044 5,68 0,042 5,83 0,095 6,17 0,136 ... 

Prot. vulgaris, j 6,54 0,018 5,78 0.033 5,71 0,125 6,17 
6,2.i 

0.136 6,77 0,111 
5’,65 0,014 5,99 0,020 5,83 0,095 0,113 0,075 

ic. Pharm. (Janvier 
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Fempnt. On )es sf6rilise ci I’aulodave, quinze minutes a 115®, dans des> 

fioles'capsul^es avec des cap-ules d etain pour reduire I’e'aporaiion au 

miu'i'naum et apr6s refroidissenrent on les r^panit, asepliquemi nt, ft la 

dose de 4 cm’ environ, dans des lubes a essais slftrilih6s. Snr iin lube 

pris au hasard on d6teriiiine le pll qui permettia de cab ub r, ft I’aidede 

la formule de Mr iiaelis, le resle de dissociation et par suite la conct^n- 

tration de la molecule non ionisfte. 

Tableau V, — Milieu X'iOU. 

fttft elTectuee vingt-quatre heures aprfts la sterilisation. J’ai utilise I’ftlec- 

trode ft qutnhydrone de Biilmann, avec des vases poreux d’ATEiv ft 

tfiaphragme en alunduin, en se servant de la solution KCI 3,5 N comme 

liquide de liaison. Les vases poreux d’ATEN constituent le dispositif le 

plus sftr pour eliminer les poteniiels de diffusion, tout en n’aiigmentant 

pas sensiblement la resistance interieure de la pile. Mais ce rftsuttat 

n’est bien atleint qu’en mainteinant ces vases dans un 6lat rigoiireux 

de propretft. Apres chaque s-ftrie de mesures, ils seront traitfts pendant 

une heure, par le mftlange chiomique ft chand. 

Comme appareil de mesure : grand potentiomeire de CaAUvrN et 

Arnoux, avec double ftlftment Weaston de rftfftrence et galvanomfttre ft 

miroir ft spot lumineux, comme instiument de zftro. 
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PART IE EXPeRlMENTALE 

Etude de l’action ineertiltsanth »e l’acide lactiqce 
A LETAT MOLEOULAIRE. 

CH"CTI(OH)COi0H P. M. : 90 K* = 1,38 X 10 - * Log d./K.a = 3,86. 

L’acide ]a>cti<|ue ust Hffl acide relali\emeni fort, voisin ci ce point de 

■vue del acide formiqne. Dansle titrage des f-olutions d’acide lacl'que., 

il convient de ne pas perdre de vu. la presence d ecide lactyl-lactique, 

ce qui ii6ressile I’imiiloi de la techninue classique du Codex : ebulliiion 

avec on exces de soude titree et dosage en relour de I'exces d’alcali. II 

convient aussi de dPtruire cet acide lactique dans les nnilieux ulilises. 

Pour cela. les solulions d’acide lactique utilis^es sont pas-ees 0 I’auto- 

clave avec un exces de soude et la solution de lactate rameude 4 la neu¬ 

tral itd. 

Cet acide n’avait pas encore etd dtudid au point de vue qui nous 

occupe. La maniere dont I Aspergillus ripens se comporte ci I’dgard 

du lactate d’ammoniaque m’avnit cependant fait soupconner la toxicitd 

relative de la moldcule lactique. D’autre pact, Boas el Lebkrle, en ajus- 

tant di ux milieux de culture, I’un avec I’acide sulfurique, I’auire avec 

I’acide lactique, ont remarqud qiie le deuxieme ne convient pas d, la 

culture du Mycoderma ac ti. On Irooverait dans la liitdiature un certain 

nombre d’obs' rvations analogues, mais aucnnedtude systdmatique. 

Ce corps, dontl’iinportance est particulierenient grande dans le mdta- 

bolisme bacldrien qui apparait d'une manidre si gendrale au cours de 

I’allaque des bjdrate-i de carbonepiir les especes les plus variees, prd- 

sente de ce cId f un inleret excepiionnel. Dans les fermentations 

lactiques naturelles ou spontanees, on adinet gdndralement que I’arret 

de la feimenlation est lid a la haute concentration en ions H due k la 

formation de I’acide lactique. On adrnet aussi que les ferm- nts lactiques 

se caracterisent par leur aptitude ^ vdgdier dans des milieux fortement 

acides. Nous aliens voir que e’est Id une notion sans doyle exacte, mais 

incomplete. 

L'ncide laclique a fait I’objet de deux series d'expdriences distinctes. 

Dans une premiere experience d’oi ientation ou Ton ii’a utilisd que le 

B. coll, on a mis en oeuvre I’acide aox concentrations suivantes : 

N/lOO, N/63, N/40, N/tiS, N/16, N/JO N/6.3, N/4, N/i,3, N/1,6, formant 

une serie de raison 2- Les rdsuUats de ces expdriences ont dtd 

publids aillf-urs (*). Je les reproduits dans le tableau III. Dans une 

deuxieme serie d’essais, porlant cette fois snr toutes les espdees, Je me 

1. Bach (D.), <C. R. A«. Se., 1931, 182, p. 16*0. 
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suis conlenW d’une serie de concentrations moins serree de raison y/5, 

soi' N/lOO, N/3l,6, N/10,, N/3,16, ^7l. Les re^uliats experimentaiix lent 

I’objet du tat)leau IV. Entin, 4 litre d’indicalion, jt- donne pour le milieu 

N/loO la maniere dont I'ajustage a et6 reali-6, ainsi que le calcul des 

valeurs de q et C„ (tableau V). 

L’acide lacli iue possedf- uneaction inferlilisanlepropre, ind^pendante 

de celle des ions H et que I on doit rappoi ter a m molecule nun ionij-ee. 

Ainsi (tableau III) I’arret du developpemeut du H. co/i est oblenu pour 

des valeurs du m6me ordre de grandeur (0,3*1, 0,469, 0,450, 0,430, 

0,430, 0,3"27, 0,377) alors que la concentration Ue I’acide global varie de 

3,6 a 36 “/oo. Des fails analogues se retrouvenl avec toules les 

especes 6iudiees. 

Cependant il convient de noler que dans les milieux les plus dilu6s, 

A/lOO par example, I’arrSl de la culture est obtenu pour des valeurs 

(J„, nolablement inKrieures. II est hors de doule qu’ici I’ion 11 vient 

ajouler son action propre k celle de la molecule non ionis6e. Considi^rons 

en effet le cas de I’acide laclique (premi^lre experience, tableau III) et du 

/?. coli. Cetle bacterie pent vegeter dans t’eau peptonee glu' osee utilisee 

dans ces experiences de pll 4,4 k pH 8, valeurs qui concordant sensihle- 

ment avec celles donnees par divers auteurs. Mais de pH 4,4 k pll 5 

environ la culture est visiblement geuee; on se trouve en dehors de 

I’optimum et il est evident que Taction d’un anliseplique ne sera correc- 

tement appreciee que si Ton se place dans des milieux moins acides 

que pH 5. Oa en deduit que la concentration infertilisinte reebe de 

Tacide non ionise est donnee par les milieux N/25, N/16, N/IO, et au 

dele. Le chiffre est voisin de 0,450 “/oo. 

Hast facile de voir qu’avec des milieux moins concentres que N/23, 

on ne pent realiser ce laux dacide moieculaire qu’en se placant en 

dehors deToptimum pH et memede la zone pH permettant la veg6iation. 

En effet cetle concentration 0,430 °/oo de la molecule non ionisee esl 

atteinte : 

Dans le milieu N/lOO, pour pH.3,86 
— N/63, pour pit . . ..4,20 
— N/40, pour pH .4,46 
- N725, pour pH.4,71 

Ces r6sullats deviennent plus explicites si Ton construit une courbe 

en portant en abscisses les pH, en ordonn6es les concentrations mill6- 

simales de Tacide inhibant la culture. Sur la mfime figure, on a 

construit les courbes des restes de dissociation de Tacide lactique, aux 

diverses concentrations ulilis6es. La ligne brisee repr6sentant Taction 

loxique de Tacide mol6culaire pr^smie une portion ascendanle corres- 

pondanl k la zone ou Tadion de Tion H se superpose a celle de la mole¬ 

cule non ionisee, une oranche horizontale, pour la zone oti celle mole- 
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cule est le seul facteur loxi(|UH et enfin une branche descen Jante. Ici le 

nii'ieii devient tres concenlrS en acide lactique et il pent y avoir 

s’ajoutanta I’acLion eturliee d’autres facleurs de toxicity : ion lacta'e, 

haute pression osmoiique, e'c. D'ailleurs, d’un point de vue purement 

pliysico-chimique, bs val urs des constanles de dissociation sur 

lesquelles repose lout le raisonnement cessent d'etre exactes dans des 

milieux aussi concenlr's. 

Nous retiendrons en somuie que, pour 6tablir la valeur loxique d’un 

acid*- or^anique, il convient d'operer dans des conditions m^tliodi- 

quement varices de concentration et de reaction, et de consiruire la 

courbe ci dessus. Les or<ionnees de la portion horizontale donnerent la 

valeur rherch6e. On verra d’ailleurs que celte portion est plus ou moins 

^tendue, suivant que l« s conditions sont plus ou moins fa'orables 4 

I’essai. Ceci montre qu’uiie seule experience est tout i fail insuflisante, 

car elle pent correspondre e des conditions defavorables el donner une 

ideeerron6e de la,force d’un anliseptique. 

Classejiknt des especes par ordbe de sensibilite 

(d'aPRES les RESULTATS FOLRNIS PAR LE MILIEU N/10, TABLEAU V). 

Pneumobacilh.0,438 
li. coli, S. aurcns.albiix. B. typlti-murium, B. mesenlericus 0,310 
A. aerogenes, Para B.0,208 
P. aeruginosa, H. suhlilis.0,180 
Para A...■.0,113 
B. typhosum, Prob us vulgaris, V. cbolerae.0,110 
B. prodigiosus. .0,083 
Sarcina lutea.0,038 
B. kill ease.0,012 

Ge tableau nous montre que les especes les plus resistantes h Taction 

de Taiude lactique soul preci.sement les bacleries lactiqucs : Pin^uino- 

bti’ i//e, B. coll, A. oerocji iifs dont la resistance est egale ou superieure 

^i celle d'especes comme le B. subtiUs, ou le B. mesenlcrii us, qui sont 

cepeiidant plus resislanles & Taction des ions H seuls (' Si S es eurio- 

niques). En etudianl la resistance de ces memes espe es A d’autres 

acides organiques, nous \errons que Tordre de sensibility est dill'erent. 

On pent en conclure que la rysislance speciale des bactyries lacliques a 

Tacide lactique est one adaptation spycifique non pas seulemeni aux 

hauU s concentrations de Tion H en gynyral, mais i!i la moiycule lactique 

en particulier. 

CONCLUSIONS 

1“ Le pouvoir inferlilisant de Tacide lactique k Tygard des bacleries 

est dy, dans les rygions de I'ychelle des pH ou Tion H n’inlerOent pas, 

y la fraction de Tacide existant dans le milieu a I’ytat molyculaire. 
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2“ Ce pouvoir infertili.sant pst sous la dependauce etroite de la 

concf-ntranon en ions H du milieu parce que eelle-ci regie la dissociation 

de I’acide. 

3“ Par la mgthode generate expos^e ei-dessus, on pent ^valuer nume- 

riqiieineot la valeur aniiseptiqae des aeides cl I’etat mol6culaire et 

6tablir la pari qui revient dins ctiaque cas aux dilferentes substances 

issues de la dissociation de ces aeides. 
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D. Bach, 

Professeur agrA^^ a la FaoultA de PhaEinaoie. 

Siir quelques resultats diniques de rutilisation 
dis pyrethrines dans le parasitisme intestinal 

et ses troubles secondaires ('). 

D.eux prec6dentes notes pr6<ent6F>3 par M. le professeur Perrot h 

VA.cii(iiitnie de Mederine et a It. S.')ciete'de Tlierapealiqiie ont ex.pos6 

qu'il est possible. d’appr6cier I’activ4l6 des pyreibrines en etu liant la 

paraly.sie de la mtisculalure isoliie d.is H.-'ltni.ithes; elles on,t ^gaterai^nt 

monire que Toapeut inslituer avec ce medicament un. traitemeut Ires 

aclil’de lu gale. 

Nous voiidrions r6sumer auiourd'liiii une s6rie d’essais diniques. an 

cours desqiiels les pyrethrinHS ont <lotine Fie tr6s inl^ressants resultats 

conire les p.irasiles intestinaux, et les oxyureA on particular. 

L’.oA'////ose est une affBction •'ssentiellement tenace et il n’est pas 

bes.Fiii de rappeler que les moyens de luite employes jFisquici SFint 

ineflieaces ou dangereux. Lesoxyures, en effet, si^gjenl dans I’ensemible 

du tradus digestif; on en trouve, des le dimd^num, I’aecoualeiiieFil se 

pno, luit dans la rAgion ileo-caecale, et les femelles graviFles descend nit 

jusquA. I’ampoFtle rectale; aussi, la pBipart des traitetnents actuals 

comprenneFFt-ils un lavement m6;licaFnenteFi,x pour complAter I’aoion 

de ranlhHlminihique administre par ia vole buccale; mais le laveFnent 

ne va pa.o an delA du gros inteslia et le medicaFnent absorbe est desa- 

1. N ile prAspntee a I’AcaFl^Fiiie de MOdecine par M. le professeur Em. Pebbox, dans 
la sdance du 15 d^cembre 1931. 
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grege bien avanl la fin de I’lnlestin grSle; ceci est 6galement vrai pour 

les pyreihrinep, qui sont tr^s rapidement d6lruites au contact des 

liquides digeslifs'(‘). 

11 esi done difticile d’atteindre et de d6truire les oxyures tc ut au long 

du tube digestif en employant des solutions de pyrethrines ou des pre- 

paralions dans lesquelles le prineipe actifn’est pas protege. 

Nous avons dCl recourirJi un granule special (’), dont la d6sagr6gation 

a ele 6tudi6e a I’aide de la radiograpliie el dans lequel le noyau pyre- 

thrine e't piot6g6 de telle sorte qu’^i tous les niveaux du tube digestif, 

depuis I’estnmac jusqu’au rectum, une certaine quantity de pyrethrines 

fraiclies se trouve liberie. 

Dans ces conditions, it devienl inutile de prescrire un Iraitoment 

rectal, el I on peot le supprimer sans inconvenient. 

Nous avons fail absorber une cuilleree a cafe de granule le matin, a 

jeun, pendant dix ou douze jours de suite, sans autre traitement et 

sans aucune precaution d’ordre dieietique. 

L’eiimiualion des oxyures morls commence de suite et dure une 

hui'aine de |ours. 

Parmi les sujets trades, il y a sept mois, uombre d’entre eux, para¬ 

sites depuis des annees, n’onl plus jamais revu de parasites ni ressenti 

de troubles. 

D aulres ont ete, de nouveau, parasites apres quelques mois; la duree 

du cycle evolutlf (Irois semaines environ) semble montrer, dans ces cas, 

qu’il s’agit de reinfection difficile 4 eviter, certains organismes etant 

nettement predisposes pour des raisons encore imprecises, tres proba- 

blement 4 cause de la flore inlestinale, au developpement des oxyures. 

Dans tous les cas trades, nous avons observe la disfiarilion rapide 

des trniildes secondaires, notamment et nombre de fois la regression 

immediate (I’hemorroides et disparilion du sang dans les selles; plu- 

sieurs dermites prurigineuses a\ec irritation Ires intense ont comple- 

tement < ede dcs le second jour du traitement, de meme des plaques 

eczemaieases siegeant aux avant-bras. 

Un malade dirige sur Vichy 4 la suite d’un subictere et d'urines 

chargees en urobiline, revenu sans amelioration, a ete gueri en quel- 

ques jours. Eidin, nous avons surlout constate de veriiables Iransfor- 

inalions de caractere chez de Ires nombreux enfants parasites, inaus- 

Sades, paresseux, dormant mal, irrilables, auxquels le traitement a 

redonne une hiimeur el un soinmeil normaux, fail retrouver Pappelit 

el supprime diarrheas et mauvaises digestions. 

1. J. Chevalier. Le Chrysantlieme (Pyrelhre) insceliciJe. Bull. Sc. Pharm., 1930, 
37, p. 154-163, ft notice n" 33 de lOffice national des Matiires premieres vigfetales, 
Paris, 1930. 

2. Ces experiences ont 6te failes avec le Vermosol prepare par la Socieic dcs 
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Ce IraitemeDt est parfaiteinent inolTensif el nous n’avons jamais 

constate de troubles toxii|u> s, m6me chez les tout jeunes enfants. 

Lartion vermicide des pyr6thrines s’etend d’ailleurs aux autres 

parasites de I’inteslin, et pour faire un choix parmi toutes les observa¬ 

tions reunies nous cilerons une experience qui vient d’etre faite a 

ril6pital militaire de ’Versailles sur une sene de 7 Malgnches poly- 

pani-^ites depuis fort longlemps sans doute el chez lesquels I’examen 

des selles avail montre resp clivemenl des teufs Ires nombreux de : 

1“ Trichocephales et Ascaris, 
20 A-iCaris, 
3“ Ascaris, 
4° Ankylostonies, 
5“ A nkylostomes et Ascaris, 
6° Trichocephales, 
70 Ankylostomes et Trichocepha’es. 

Un premier traitement de Irois jours A dose massive n’ayant pas 

donne de rAsuIlat, nous avons ordonne, comme pour les oxyures, une 

cuilleree A cafe tous les malins (lendanl douze jours, sans aucune autre 

prAcautinn, avec un plein succAs. 

Deux examens des selles, apres enrichissement, pratir|ues successi- 

vement hull jours et quinze jours apres la fin du traitement, ont en effet 

montre qiie les oeufs de parasites avaienl coinpletenient disparu chez les 

sept malades, ce qui SHmblerait demontrer Taction parasiticide des pyre- 

thrinos, sous celte forme de granule, cOntre les Ankylostomes. 

Dans deux cas de lainhiiase intesiinale, avec selles sanglantes et ulce¬ 

rations multiples de la paroi constalees A la recloscopie, nous avons 

egalcment obtenu un bon rAsiiltal, avec cicatrisation rapide des lesions 

etdisparition consAcutive des troubles. 

En resuniA, Taction anihcluiinihique des pyrAthrines est certaine, a 

condition d'employer lum f,reparation speeiale gui permette de liberor 

progressivement le prini-ipe actif. 

Nous insistons sur le graml intAret que prAsenle leur emploi, particu- 

lierement dans Toxyuro-e qui est parfois une aff 'Ction cachAe, iuipos- 

sibie A dAceler parl’examen des selles qui necontiennent jamais d’ceufs, 

et qui soiivent ne se manifeste que par des troubles variAs, qui ne font 

pas immAdiatement penser au parasite. 11 y aurait lieu, pour les mede- 

cins inspecteurs d'ecoles, de conserver toujours prAsent A Tesprit que 

certains enfants, dits paresseux, anormaux, ayant de frAquents maux 

delete vesperaux, des alternatives d'euphoric et de tristesse, (fexci¬ 

tation et do depression, recAlent tres soiivent un parasitisme cachA. Ces 

enfanls sonl tout dAsignes pour un traiiement aux pyrAthrines d’une 

innociiitA absolue, sans aucune conlre-indication. 

11 semble done, si Ton en juge par ces essais sur les enfants et les 



J. E. EOBaTEI\ el .1. (iKEMBA.CH 

aduUes, que dans norobre da symptonii^s vagnes et mal caracterises de 

la pathologic digestive il faillesysi6inatiqneinent a lininistrHr des pyre- 

thrioessons aoe forme adaquite:eta divacses reprises, ne serait ce que 

ppur eliminer dins la rach'^F -.lie dn diagnostic causal de ces symplomes 

une raison particulierement fr^quente da teur inanifestatioa, raison que 

les examens de 1 iboratoire r6petes ne peuvent pas mettre ea evidence, 

dans le cas d'oxyures, etant doan6:ee q ie noussavoas de la biologie de 

ces parasites. 

Les pyrethrines tuent egalement le t6nia, si Ton se place dan« les 

conditions irfes siteciales que necessite la biologie de ces parasiies. Nous 

reviendrons ult6rieuremenl sur ce point. 

D" M. Anglade, 0. Gaudin, M*'® R. Arcony. 

MeJecin des Hdpitaux militaires. Docteur en Pharmacie. 

Etude botanique, chiraique et pharmacodynatnique 
de la racine de « Stemona tuberosa » 

(Drogue vermifuge sino annamite). 

Depuis une epoque fort aocienne, la racine de Stemona Inbero’ia 

(Loukeiho), liane de la famille des Roxbiirghiacees tres repandue dans 

les lieux iucultes de Chine et de I’Indochine, est ulilis6e comme vermi¬ 

fuge, sous le nom de Bach-bA, par les Ghinids el les Annamitesel figure 

A ce litre dins leur Pharmacop6e. Sletuoiia tuberosa se Irouve egile- 

menlau Japon et dans les files umlaises. 

Si divers auteurs [Loureiro Roxburge (*), Engler et Prantl (*), 

Baillon (')] ont donnA des descriptions delaiPees des caracleres ext6- 

rieurs de cette planle, en particulier de sa fieur qui est curieiise par 

I’inserlion anlliArale et la forme des pieces floriles et a el6 ddlerem- 

ment ioterpri^tee, par centre aucune Atude de la drogue, e’est-A-dire de 

la racine, n’a 61A faite jusqu’ici (fig. 1)’. 

L — D£SCmPTION ET tTUOE HISTOLOGIQOE DE LA DROGUE 

Dans les drogueries des pays d’origine, cette racine tubereuse est 

vendue decoupee en lanieres trAs flexibles', de 10 a 30 ctm. de long et 

de 1 a 1 ctm. 1/2 d’Apaisseur. G est ainsi (pie nous I’avons rr^ue. La 

t. Loureiuo. Flora cocliinchiDcnsis, Bsrlin, 1793, 2, p. 490. 
2. RoxBrnr.li (William). Floia ia lien, Lo don, 1832, vol. II, p. 234. 
3. Exr.LEH et Prantl. Die uaiiirlichen PtlHnzenla'nihen, Leipzig, 1889, 2, fasc. 5, p. 8. 
4. Baillon. Ilistoire des planles, Paris, 1894, 12, p. 428. 
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paille, insipidp. Elle pr6sente des cellules mucilage, mais ne conlient 

ni amidon ni tanin. Dans le parenchyme cortical existent des crislaux 

d’oxalate de calcium et quelques Elements scl6rifl6s qui se trouvent 

aussi dans la moelle; les gros vaisseaux du bois renferment un peu de 

resine, mise en Evidence par la reaction de Unverdorbex et Francuimont : 

des coupes 6paisses de racine sont placees dans une dissolution aqueuse 

concenir6e d’ac6tate de cuivre et examinees au bout de six huit jours; 

lesr6sinesapparaissentalorscoloreesen un beau vert smaragdite (fig. 2). 

II. — ETUDE CHIMIQUE 

Nous avons extrait de cette racine, par la m^lhode de |Stass-Otto, un 

alcaloide que nous propnsons d’appeler stemonine, et qui se pr6sente 

en aiguilles blanches, soyeuses, inodores, de saveur 16gerement amere 

el acre: la drogue seche en renferme 0 gr. 184 ®/o. Sa composition a dte 

determin^e par microanalyse en employant la m6lhode indiqude par 

Pregl. Cette melhode, qui nous fut pr^cieuse it cause de la petite quan- 

tite d’alcaloide dont nous disposions, nous a donne les r6sultats sui- 

vants : 

Dosage du carbone et de l’uydrogene : 

PRISE d'essai CO* 11*0 C o/„ H 

t. 5 milligr. SIO 14 milligr, 130 4 milligr. 383 TO milligr. 00 8 milligr. 86 
2. 4 milligr. 613 11 milligr. 850 3 milligr. 692 10 milligr. 10 8 milligr. 90 

La teneur moyenne en carbone et en hydrogfine est done : 

Carbone.70,03 “/» 
llydrogOne. >^,88 — 

Dosage de l’azote : 

L’azote a ete dos6 par micro-DuMAS (combustion de la substance dans 

un courant de CO’, le lube de combustion 6tant rempli de CuO, et 

mesure de I’azole dans un microazotomStre rempli de potasse k 50 

N TROL-vf; N 

0 milligr. 303 3 milligr. TO 
0 milligr. 506 3 milligr. 66 

Done, teneur moyenne en azole ; 3,695 %. 

! Carbone . 

Oxygfene (caloulO par difference) 

T0,05 Vo 
8,88 — 
3,093 — 

1T,3T3 — 

1. 8 milligr. 195 
2. 13 milligr. 695 

100,00 V. 
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Pom MOLF.CL’LAIRE. 

La determination du poids molecnlaire a etc faite par mmro-^bu'lio- 

scopie, en employaui I’alcooi elliyliqne absolu comtne solvanl. Les 

deterniinalions onl poit6 sur dei x prises d’essai. Pour le calcul nous 

nous somines servis de I’equaiion ; 

M 

dans laquelle ; 

K ('-onstante dii solvant) . . 
P (poids du solVaiii) .... 

P. 
Dl.. 

11,7 (‘). 
1 g . 19 (I cm* 1/2 d'alcool absolu). 

P I S de substance. 
Diff.ireui'e des points d’ebullition. 

1. 14 mi'ligr. 966 
2. 12 in lligr. 692 

02 P. M. 

0»040 368 
0»033 380 

Le poids moleculaire moyen, 374, nous permet d’elablir la formule 
brute : 

cn«Hs3()*N. 

CALOCLE TBOUVE 
\> IIP 

^es analyses) 

C. 70.40 "/o 70,03 o/o 
H.,. 8,8s — 8,88 — 
0. 17,13 — 17,375 — 
N.. 3, 3 — 3,695 — 

P. M. ; 373 P. M. : 374 

La stemonine est une base non .salnr^'e, ne renfermant ni noyau phe- 

nolique, ni fonction aldeljydique i n celoniqne, ni groupt menlmetboxyle 

on ellmxyle (*), ni oxyqi inone, mais ci ntenanl un noyau pyro'ique. 

Elle esl soluble dans ralcool, I'^ii er, I’acelone, le toluene, le benzene et 

1. Abbaham et Pacfbdote./tecueiV i/i s con^lanies pbysiquet-, tableau 147, GAuiiirEK- 
VILI.ARS, Pa is, 1913. 

2. P. ur la recherche des groupcs m tbi xyle et dthonyle nous ayons iitilisd Ja 
mien lU'Iho e d^ciile per Pbfoi., im difiec par Nicloi x, bas^e fur le iiiOme principe 

qiie la niacroiufthude de Zeisei. (lonuation dun io ure d'alcoyle volalil, qui, en 
presence ee NO’Ag, dunne qnaDtitativement nn pidcipild de Ag 1). — 4.649 milligr. 
de sidmonine, pe ses dans une cartouche il'dtain., out did intriuluits dans I’appaieil 
spdeial uli'isd pour ce desage avec 1 ern* 5 d'acide iodhydrique de densitd 1.7, et 
II goutles d anhydriqiie aedlique. Nous avona i hai ffd pendant vingt minutes dans 
un couraiit de gaz carleniqne n'ui. an sortii de lap areil, baibotait dans ure solu¬ 
tion a’ci olique de NO*Ag : I’inde et I’aci le iudhvdrique ddgagds ont dtd abserbds 
par des crislaux de Kl IdgArement hnmx'tes par de I'eau dietillde. Malgrd ce chauf- 
fage pnd. fflgd, nens m’avons pu eblenir a aucim moment un prdeipitd d’iodure 
d’argent. * 
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le chlnroterme. Son point de fusion est fBC)" et son ponvoif rotatoire 

9peciliqMe(determin6 avpcune solution alcooliquH S l“/o): *d= + 7fl°5. 

Sa basic'l6 est tres taible, le pH d’une solution etheree dlaiit 6gal a 7,6. 

La soluiion alcoolique de siemonine examinee a la lomiere de Woon 

poS'Ode une fluorescence bleu leiel; la diminution ou l augnaenlation 

du pH de la solution n’iofluence pa- la fluorc'cence. 11 n’a pa' ete pos¬ 

sible de determiner la localisalion de cet alcaloide par une reaction 

coloree caraclerislique et pas davanlage par la mfelhode classique 

d’EHHERA. 

Pious n’avons pas troiive de g'ucoside d6celable par la methode bio- 

chimique de Bourolelot, la drogu- renferme du resle de I’ernulsine. 

Par ailleurs, la racine seche de Siftiiioim labarosa contient : 

Des acides acetique, citnque, for.mique, malique, oxalique e-t succi- 

nique; 

2 }>:r. 32 de sucres redueleurs et hydrolysables “ „ (exprimes en glu- 

co-e); 
0 gr. 84 de lipides °l„\ 

9 gr. 2.') de pi otides "/„; 

42 gr. 10 de cendres (Mn, Fe, Al, Ca, Na, K, Mg, S, Cl, P, Si) “/„. 

HI. — ETUDE PHARMACODYNAMIQUE 

Dans sa flore de Cochinchine, Loukbiro indique que les racines tube- 

reuses de Sifinona tub- i'osa sent comesli'bles et qu'elles sont « inci- 

sives, rafraichissanles, adoucissantes, utiles dans les maladies des pou- 

mons : pbtisie, caiarrbes ». Ch. Limairh (') rapporle que les liidiens, au 

dire des voyageurs, font conflre les tuliercules radicaux, apr6s les avoir 

trait^s par la chaux, et b s mangent en prenant le the. 

D'aiitre part, on leur atti ibue des proprieles insecticides et, pour pre¬ 

server les pi rsonnes de I’invasion des poux de corps, il e^t d’usage de 

cou'tre dans la doublure des vetements de pelils sachets garuis de 

poudre de Bach bd, obienue par le pilounage des racines. 

Mais e’est principalemeni comine vermifuge que ces radnes, decou¬ 

ples eii lanieres, sonl utilis6es r elies sont employees en diicoction k 

raison de 7 gr. pour une tasse dVau que Ton alisorbe au r6veil pendant 

cinq j urs conseeutifs, apres quoi on admiriistre un purgatif. 
11 etait naturellement logique d’essayer Paction de la st^monine sur 

les Helmintbes; mais, & defaut de vers inteslinaux, nous avous fait des 

expi^riences sur des vers de terre. En outre, des esi-ais physu logiques 

out 6te ell'ectu6s 6galement sur la grenouille. Des vers de terre, plong^is 

dans une solution aqueuse de sulfate de stemonine k 1,3 p. 1 000, 

demeurent inerles au bout de quelques minutes ; sortis de leur bam ils 

1. Lemaibe (Cii.). Flore des serres et desJardins de I'Europc, 1846, 2. 
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repreanpnt, peu de temps apres, leur vitality. —3 milligr. de sulfate de 

stemonine injecl6s dans le sac lymphatique dorsal d’une gienouille de 

25 gr. d^terminent de tn^me une paralysie de I’animal' qui devi-^nt 

flasque, se laisse prendre sans reagir et conserve la position qu’on lui 

donne. Get etal dure douze heures en moyenne, puis la gretlouille 

revienl peu ci peu a son etat normal. 

Nous avons cherch^ alors quelle elait I’aciinn de la sl6monine d’une 

part sur les systemes nerveux et musculaire, d’auire part sur le coeur : 

1“ Action do la stomonine sur les sysidinos ucrvoux et musculaire. 

— Pour etre renseign6 sur le point — nerf ou muscle — oil s’exerce 

Taction du corps 6tudie il suffit de determiner les conslanles d’excita- 

bilit6 du systeme nervo-musculaire, auirement dit on mesure la 

chronaxie : si on a affaire uniquement soil i un poison du nerf, soil a 

un poison du muscle, la chronaxie seule d ■ Telement touche devra 

varier; si au contraire la substance toxit|ue agil ^ la fois sur le systeme 

nerveux et le systeme musculaire, la chron txie du nerf et celle du 

muscle seront toutes deux modifii^es. 

Nous avons pris comme ani nal d’experience la grenouille et fait 

porter nos determinations sur le systeme scialique-muscle de la patte. 

La lechnique employee est celle de Lmucoue (‘). Void les resullats 

exp6rimentaux obtenus, les valeurs de chmnaxie etant expriniees en 

micro-fat ads : 

Animal normal. . j 

Animal intoxique. | 

Chronaxie du nerf . . 
Chronaxie du muscle. 
Chronaxie du nerf . . 
Chronaxie du muscle. 

0,0!) micro-fnrad. 
0,09 — 
0,0i micro-farad. 
0,03 — 

Ces resultals montrent que chez Tanimal intoxiqu6 la chronaxie du 

nerf ainsi que la chronaxie du muscle diminuent et que Tisochronisme, 

constant avant Taction de la substance toxique, se irouve rompu : 

Tirrdabilil6 est augmentSe ei par cons6quent les constantes d'excita- 

bilit6 sonl diminu6es. La st6monine possede done ci la fois une action 

sur le systeme nerveux etsur le systeme musculaire. 

2“ Action do la stemonine sur le coeur. — L’etude de Taciion de la 

stemonine sur la contraction cardiaque a ete effectu6e sur le emur de la 

lonue place hors de Torgahisme afin d’eviter toute action sur le 

systeme nerveux extra-cardiaque. 

.Nous avons utilise Tappared de perfu.sion de Terroine et Fkeukricq ("), 

comportant deux flacons de Makiotte ; Tun coniient le liquide de Rincer 

pur, Taulre la stemonine en solution dans le liquide de Ringer. Le coeur 

1. Cette technique a ete indi luee on detail par I'un de nous dans IVI de pharma- 
codynaraique du 'lUddalia ac.uleala. Bull. Sc. Pharm., 1931,38, p. I.i7. 

2. Terhoi.'ie et FiiEDEiucQ. Sue I’aciion cardiaque des subs'ances du gconpe ile la 
quinolcine. Arch. lot. do Physiol., 192 16, p. 326. 
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Le trac6 obtenu monire que la perfusion de la solution de st6monlne 

produit tout d’abord une action excitante augmentant la profondeur dc 

la systole, puis il*y a ralenlissement du rylhnie avec augmentation de 

la phnse syslolitique, ph6nomene suivi de contractions d6sord<)nn6es et 

d’un arr6t total passager: c’est en sommela courbe typique de la fatigue 

du muscle cardiaque. Sous I’influence de la perfusion du liquide de 

Ringer pur, le cceur reprend lerythme normal. 

J. E. Lobstein. .1. Grumbach. 

{Laboratoire de Maliere medicale 

de la Faculte de Pharmacie de Strasbourg.) 

Technique pour I’^tude des bilans d’entr6e et de sortie 
du phosphore, du calcium et du magnesium chez I'homme. 

Quelques resultats expdrimentaux. 

II est souvent n^cessaire en clinique humaine de pouvoir se rendre 

compte du metabolisme des principaux 6l6menls chimiques. A cet 

6gard, 1 etude effectu6e par de nombreux auteurs des balances du phos¬ 

phore, du calcium et du magnesium a deja donne 4 la science des ren- 

seignements precieux et a permis notamment d’etablir les notions de 

rations minima de maintien et de doses optima (1 4 3). 

Ces notions d’un int4r4t physiologique considerable n’ont lrouv6 que 

peu d’applicalions pratiques en raison des difficult4s d’experimenlation. 

Nous nous sommes propose de r4aliser un proc4d6 facile permettant 

au clinician d’4tablir assez rapidement et d’une facon simple les bilans 

du phosphore, du calcium et du magnesium. 

I. — ReGlME D’ePREUVE 

Bien qu’au point de vue 'physiologique le seul regime convenable 

soil le regime mixte ou plutot le regime habituel du sujet en experience, 

no'is avons choisi pour des raisons d'ordre pratique, comme rdgime 

d’6preuve, le lait. En effet, la facilite avec laquelle il est possible de 

me.surer la quantite d’aliment ingeree, comme d’cn pr6lever des echan- 

tillons pour I’analyse, I’homogeneite du lait garantissant la fideiite des 

prdlevements, sont autant d’avantages capables 4 la fois de simplifier 

reiude du bilan et de rendre les resultats plus precis. 

Oq peutcependantse demander si, avec une nourrilure aussi uniforme 

que le lait, les bilans ne se trouveront pas alteres. On sait, d’autre part, 
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que le lait contient du calcium trfes assimilable comme le prouvent les 

experiences de Mac Clugage et Mendel (4) realisees sur le chien et celles 

de Sherman et Hawley (5) sur rhoinme. Ainsi une balance du calcium 

habiluellement nega tive, par example, chez un sujetdonue, pourraitetre 

rapidement transform6e, gr^ce au lait, en balance positive et entrainer 

par Ici meme des modifications des autres balances. 

Toutefois, les balances calculees de la meme maniere, foutes circon- 

stances restant les memes, conservent une valeur relative, de sorte que 

le lait, incapable de constituer un regime alimentaire normal et satis- 

faisant, peutservir tres commodement de regime d’epreuve pour l’6ta- 

blissement de bilans comparables. 

Les sujets en experience absorbent le lait en quantite desiree qui varie 

habituellement entre t lit.-1/2 et 2 lit. i/2par jour pendantquatre jours 

consecutifs et bien entendu sous la surveillance la plus stride. 

On fait chaque jour un preievementd’eehantillon de 50 cm’ environ de 

lait; on melange tous les echantillons et consacre I’ensemble & I’analyse; 

on note chaque jour la quantite exacte reellement absorbee par le 

sujet. 
II. — RECOLTE QES SELLES ET DES URINES 

Le matin du deuxieme jour, la premiere selle est rejetee — on donne 

un lavement si besoin est — el, e partir de ce moment, on recolte les 

selles pendant trois jours; on leur ajoute la premiere selle du cinquieme 

jour, eventuellemeot apres un lavement (*). 

Les urines sont recoliees e partir de 8 heures du matin du deuxieme 

jour jusqu’ei 8 heures du matin du cinqui6me jour, soit exactement pen¬ 

dant trois fois vingt-quatre heures. 

III. — DETERMINATIONS CHIMIQUES 

Pour etablir les bilans des recettes et des depenses pendant les trois 

jours d’experience, on doit effectuer les dosages dans le melange 

d’echantillons de lait et, d’autre part, dans les selles et les urines 

(I’excretion par les autres emonctoires etant pratiquement negligeable). 

II va de sol que les techniques des dosages indiquees plus loin 

peuvent egalement etre employees dans les cas ou, pour quelque raison, 

on adopterait un regime d’epreuve autre que le lait. 

A. — Phosphore. 

Pour les dosages du phosphore nous appliquons la methode de 

CoPAUX 

1. On peut Avenluellement conlroler le passage intestinal par le prooede au carmin. 
2. Voir HinQlais (Vlffle H.). Sur I’application de la methode de M. Copaux : dosage 

de pelites quf ntiWs de phosphore dans les tissus. Bull. Soc. Chim. Biol., 192T, 9, 540. 
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1° Lait. — On fait une prise de 10 cm‘ qui sent detruits avec les pre¬ 

cautions d’usage dans une fiole de Kjeldahl par 5 cm’ de S0‘H’ pur et 

suffisamment d’acide nitrique. La destruction achevee(‘), on amene 

avec de I'eau distillee^i 50 cm’ dans une fiole jaugee. On preieve 10 cm’, 

soit 1 /o (c’est-ii-dire la quantite de liqueur correspondent ci 2 cm’ de lait 

et contenant 1 cm’ de SO‘H*). On verse ces 10 cm’ dans I’ampoule de 

CoPAux, on y introduil 10 cm’ de SO*H’ ci 10 "/o de fagon a avoir environ 

2 cm’ d’acide sulfurique pur dans I’ampoule. Le dosage est continue 

comme d’habitude, c’est-i-dire, on ajoute 8 cm’ d'ether el on agite, 

puis on introduit, par petites portions, 10 cm’ d’une solution i 14 

de molybdate de Na, on bouche I’ampoule, agite, centrifuge. Du volume 

du precipite rassembie dans la partie effiiee de I’ampoule, on tire la 

quantite de phosphore d’apres une courbe d’etalonnage propre i 

I’ampoule. 

2“ Urines. — 10 cm’ d’urine soigneusement agitee et homogen6isee 

sont traites de la m^me fagon que le lait. Le produit de destruction est 

amene ot 50 cm’ et on fait pour le dosage un prelevement de 10 cm’ de 

cette liqueur. 

3° Selles. — On vSrifie d’abord par I’examen macro- et raicroscopique 

que les selles ne contiennent pas de residus d’aliment etranger au 

lait absorbe pendant I’exp^rience. Ceci fait, le melange des selles de 

trois jours rassemblees dans un recipient bouche en verre sera soigneu¬ 

sement homogpn6is6. Apres pes6e de la masse totale, 10 a 20 gr. de 

selles, suivant leur concentration, seront detruits par le melange sulfo- 

nitrique [5 cm’ de SO’H’ et q. s. de NO’H] (’). La liqueur provenant de la 

destruction renferme un pr6cipite de SO’Ca que Ton elimine en filtrant 

la liqueur suffisamment diluee, sur diaphragme de verre (filtre de 

Schott). On rince matras et filtre avec un peu d’eau distillee, le filtrat 

est amen6 i 100 cm’. On en prelfeve alors ci la pipette un volume tel qu’il 

represente de 0 gr. 2 A 0 gr. 4 de selles, soit 2 A 4 cm’. On verse dans 

I’ampoule, on ajoute assez d’eau et d’acide sulfurique pour obtenir un 

volume de 20 cm’ d’une solution contenant environ 2 cm’ d’acide sulfu¬ 

rique pur. On termine le dosage comme d’habitude. 

B. — Calcium. 

Pour les dosages du calcium nous appliquons la methode permanga- 

nimAtrique classique. 

1. It n'y auFdit d'ailleurs pas d'iaconvenients a utitiser pour le dosage du phos¬ 
phore le produit d iucindration utilise plus loin pour le dosage du calcium et du 
magnesium. 

2. Nous avons verifie qu'il etait egalement possible d'utiliser pour le dosage du 
phosphore le produit d’ineindration utitisd plus bas pour le dosage du calcium it 
du magnesium. 
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1° Lait. — 10 cm’ sent 6vapor6s et le r6sidu est incin6r6 doucement 

dans une capsule de platine jusqu’^i cendres blanches. On peul 6gale- 

ment employer une capsule de porcelaine, d, condition de surveiller la 

temperature du four qui devra rester aux environs de 500". Les cendres 

sont reprises par CIH concentre. On evapore i sec et redissout dans CIH 

e 5 "/o, on filtre et recueille le filtrat dans un becher de 100 cm’. On 

eiimine les traces de fer (et mfeme eventuellement les traces d’alumi- 

nium que le lait pent renfermer) de la fafon suivante : on fait bouillir 

dix minutes avec IV gouttes de NO’H concentre. On ajoule 1 ci2 cm’ de 

CINH* a 5"/o et precipite par AmOH en exces; on fait bouillir quelques 

minutes, le volume total 6lant d’environ 70 cm’ pour chasser I’exces 

d’AmOH et precipiter integralement le fer. On ajoute ensuite pour neu¬ 

traliser de I’acide ac^tique goutle 4 goutte en agitant, puis une quantity 

du m6me acide correspondant ^ environ 10 '/„ du volume total. On porte 

le b6cher au bain-marie bouillant et I’y maintient environ vingt minutes 

pour rassembler le precipit6. Le fer est precipit6 sous forme de petits 

flocons de phosphate ferrique qu’on 61imine par filtration sur un filtre 

sans plis et sans cendres, pr6c6demment lav6 A I’acide acAtique k 10 "/„. 

Le filtrat est ensuite concentre A 10 cm’ par evaporation au bain-marie, 

on le porte A I’Abullition et on I’additionne goutte A goutte en agitant 

de 4 A 6 cm’ d’une solution A 2 % d’oxalate d’ammonium. On laisse 

bouillir quelques instants et filtre aussitdt la liqueur bouillante sur 

Schott (petit modele 12 G. 2) qu’on doublera d’une rondelle de cellulose 

(fragment de cartouche Dubieux) de mAme diamAtre. On rince trois ou 

quatre fois bAcher et filtre A I’eau bouillante en nettoyant le bAcher 

avec un agitateur capuchonnA de caoutchouc. La solution contient le 

Mg, tout le Ca est sur le filtre. On dissout I’oxalate de Ca dans 50 cm’ 

de SO’H’a 10 % bouillant et on litre par le MnO’K. On emploiera commo- 

dAment une solution dont 1 cm’ equivaut A 1/2 miiligr. de Ca. 

2° Urines et selles. — La mAme mAthode est suivie pour le dosage 

dans I’urine et les selles. Les prises initiales sont de 20 a 50 cm* d’urine 

suivant sa concentration et d’environ 10 gr. de selles, pesAes exaclement 

apres homogenAisation soigneuse. Pour Purine le dosage porte sur les 

cendres provenant de la totalitA de la prise. 

Pour les selles les cendres sont reprises par CIH concentrA, on evapore 

A sec, redissout dans CIH A 5 °/o; la liqueur est amenAe avec de I’eau 

dislillAe dans une Hole jaugee A 200 cm’ dont on prAlAve 10 ou 20 cm’, 

et Pon continue comme pour le lait. 

C. — Magnesium. 

Nous effectuons les dosages du magnAsium par la technique decrite 

par MM. Javillier et Dielatides (6). 

Le magnesium se trouve dans la liqueur provenant de la filtration de 
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I’oxalate de calcium. Celle liqueur est evaporee au bain-marie jusqu’i 

10 cm’. On y ajoule 2 cm’ de PO’H’iNH* 1 on porte 4 I’^bullitioii, on 

ajoute goutte Si goutte de I’AmOH au 1/2 en agitant vigoureuseuient. 

La precipitation terminfie on laisse reposer quelques heures apres avoir 

ajoute a froid un excSs d’AmOH. Le precipite de PO’MgNH’ est filtr6 et 

rasse(nb!6 avec precaution sur Scbott double de cellulose, lave par 

trois fois le volume du filtre avec de I’AmOII Si ^concentration (environ 

8 cm’), puis redissous dans 20 cm’ de S0‘H" a 10 “/„. Finalement on dose 

le phospbore contenu dans la solution par la m6thode de Copaux, et de 

la quantity trouv6e de phospbore on deduit facileinent celle de magne¬ 

sium, puisque le precipite (PO’MgNH*) contenait un atome de phospbore 

pour un atome de. magnesium. 

Les r6sultats des dosages effectues permettent d’6tablir une balance 

pour chacun des triiis Elements, pour les trois jours d’experience. On 

rapportera ensuite les r6suUats b la pbriode de vingt-quatre heures. 

IV. — DISCUSSION DES RESULTATS 

Dans le tableau! nous avons rassemble les quelques donnbes relatives 

au lail que nous avons pu recueillir au cours de noire travail. On cons- 

tatera que la composition d’un lait d’origine identique et au cours d’une 

pbriode qui n’a pas atteint deux mois a varib dans des proportions trbs 

fortes. Ce fait met en evidence la nbcessite de repbter dans ctiaque cas 

les dosages dans le lait, meme b des moments tres rapproches. La 

rbtention des elements btudibs se chiffre par quantitbs assez faibles et 

Ton commettrait de graves erreurs soil en determinant une fois pour 

toutes leur concentration, soit en se reportant aux tables. 

Tableau I. — Quantiles de P, Ga, Mg dans divers ecliaiUilloits de lait 
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Sujets normaiix. — Les chiffres obtenus sur nos trois sujets normaux 

sent rasseinbles dans le tableau II. L’analyse des r6sultats montre 

qu’avec le regime que nous avons adopte I’^liminalion du phosphore 

s’est faite dans les 3 cas 6tudi6s, surtout par la vole r6nale (50 h 64 

de reliminalion totale); celle du Ga presque entieremenl par I’intestin 

(92 h 96 Vo). 

Le Mg (^galement s’dlimine surtout par I’intestin (64 78 “/o). 

La retention par vingt-quatre heures 6tait respectivement comprise 

pour : 

Le phosphore entre.0 gr. 252 et 0 gr. 2fi9 
Le calcium eutre.0 gr. 387 et 0 gr. 779 
Le magoAsiiim entre.0 gr. 003 et 0 gr. 072 

Cas patholoffiques. — Nous pr^sentons dans le tableau III quelques 

quelqnes cas pathologiques susceptibles d’illustrer les variations des 

bilans 6tablis en suivant la technique decrite. 

Gas I. — II repr^sente tin enfant de cinq ans, attaint de diabete. Bien 

qu’a. cet 4ge, en raison de la croissance, la retention dCit etre plus forte 

que chez I’adulte, on constate ici au contraire une retention du P et du 

Ga inferieure & la nonnale. 

II y aurait d’ailleurs inter^t, pour une etude syst6matique,ci refaire le 

bilan chez un sujet normal de m6me oige servant de t6moin. 

Gas 2. — II s'agit de la maladie osseuse de Paget. 

Nous conslatons ici une forte retention du P, celle du Ga resle au 

contraire relativement faible. 

Gas 3. — Maladie osseuse de Recklinghausen. 

Seule figure ici, malheureusement, I’^lude du bilan phosphor^, mais 

h deux 6poques differentes, avant et aprfes traitement. 

Le premier examen indique une d^perdition du phosphore. Le 

deuxieme examen fait apr6s le traitement, un mois plus lard, r6vele 

qu’avec I’amelioration clinique, le bilan est redevenu positif, bien que la 

quantity de P 6limin6e paries reins en vingt-quatre heures suit relati¬ 

vement peu tombee. G’est I’^limination f6cale qui a surtout contribu6 k 

I’amelioralion de la balance. 

Gomme on voit, I’examen de I’^limination urinaire, dans le casque 

nous venons d’6tudier, n’6tait pas capable h lui seul de nous renseigner 

d’une facon suffisante sur la d^perdition ou la retention du phosphore. 

De plus, I’etude du bilan, dans un cas comme celui-ci, acquiert une 

valeur pratique importante car elle permet rappr6ciation precoce du 

traitement au moment oti les images radiologiques ne sont pas encore 

capables de nous le reveler. 

Gas 4. — II s’agit d un sujet blennorragique et par ailleurs normal. 

Le bilan du calcium et celui du magnesium se tiennent ici dans les 

limites norm iles, seul le phosphore est exag6rdm mt^liminS. G’est Ih une 
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constatation interessante, car dans des affections gen6ralis6es telles que 

les maladies osseuses, par exemple, on reliive 4 la fois I’alteration du 

m6tabolisme phosphor^ et calcique. Chez notre sujet, par centre, la 

d6perdition du phosphore est due h, une cause locale (blennorragie) 

entrainant le passage d’616ments cellulaires dans I’urine. 

Le nombre des cas que nous avons pu 6ludier est 6videmment res- 

treint, mais nous n’avons pas eu pour but d’effectuer un travail syste- 

matique, capable d’indiquer des chiffres moyens qu’il est desirable de 

voir pr6ciseren augmentant le nombre des sujets. Par suite du depart 

de I’un de nous, nous n’en avioiis pas la possibility materielle. Nous 

pensons cependant que la technique indiqu6e ici pourra rendre de r6els 

services k la clinique humaine. 

Laboratoire de Chiinie pliysiologique de la Societe scienti/ique d'Hygiene 

alimentaire (professeur Maurice Javillier) et Clinique medicale de la 

Pilie (professeur Marcel Labbe). 

J. Lavollay et M. Fabrykant. 
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REVUE DE PARASITOLOGIE 

Insecticides et vermicides; le pyrethre et ses applications (‘). 

Depuis son apparition a la surface du globe, maladies et ennemis de 

toute nature ne cessent d’assaillir I’homme, et c’est une v6rit6 premiere 

que d’aftirmer la n6cessit6 d’orgeniser sa protection et sa defense. 

II lui faut se nourrir, se prot^ger contre les intemp^nes, en somme 

rechercher tons moyens de conserver sa sante; les infinimeut petits le 

guettent, des parasites s’installent dans son organisme ou s’attaquent 

soit aux productions v6g6tales dont 11 a le plus pressant besoin, soit 

aux animaux qu’il a domestiqu6s dans un but d’association ou d’utilit6 

alimentaire. 

Aussi, la parasitologic, dans son sens absolu, est-elle une science de 

defense et devons-nous limiter notre expose k une faible part de son 

vaste domaine : celle des moyens ci employer pour r6duire ^ merci, 

d’abord les p.irasites animaux dont nous sommes infestes, ceux dont 

les attaques sont indirectement nuisibles, puis etendre nos investi¬ 

gations k ceux qui s’attaquent aux animaux domestiques ou aux plantes 

utiles, alimentaires ou m^dicinnles. 

Laissaiit de c6t6 I'examen des conditions A realiser pour mettre 

I’organisme en 6tat de resistance maximum, nous nous contenterons de 

ramener la questio.n au simple point de vue des moyens les plus propres 

A combaltre les eflfets fAcheux des parasites directs ou des ennemis 

indirncts, en insistent sur ce point que ces derniers ne sont pas toujours 

les moins dangereux; il suffit, en effet, de rappeler le rble des inseetes 

vecteurs de maladies contagieuses : mouches, mousiiques, poux, puces, 

punaises, et, chez les vegAtaux : pucerons, papillons, larves, etc. 

Cette lutte sans merci exisle depuis toujours, mais c’est seulement 

au cours des derniers siecles, avec le progres el les conquAtes du cer- 

veau humain, qu’elle s’esl scientifiquement organisee. 

Or la nature elle-meme nous vient en aide en limitant les dAgAls, car 

il n’est guere d’exeraple qu’un parasite, A lui seul, ait pu detruire son 

bote : la disparition de ce dernier n’entrainerait-elle pas aussi la mort 

du vainqueur? C’est pourquoi Ton constate cerlaines adaptations de 

1. Conference faite par t’auteur a la Socioto d'encouragement pour VIndustrie 
nationale, en s6anc^ punliqne, le 2i octobre 1931. Ball. Soc. encouragement Indust, 
nat., Paris, 1931, 30, p. 709-721. 
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I’hole au parasite, lelles que rapparition de formes de r6sistance el 

qu’en th6rapeutique, n’oubliant pas ce point de vue, on cherche ci 

developper la resistance individuelle aux mwladies parasitaires. 

Malheureusement, chez les plantes, comme chez les animaux domes- 

tiques, en voulanl creer, par selection, des races repondant h des 

besoins parliculiers, n’apparait-il pas, souvent, qu’on' a precisemenl 

dimiiiue leur resistance? 

D’ou necessite de parfaire I’ceuvre en s’attaquant, avec des moyens 

perfectionnes, a I'ennemi dont le pullulement entralnerait le desaslre. 

« Dieu ayant cree la souris », a dit quelque part Victojr Hugo^ « s’aper?ut 

de son erreur et crea le chat. Le chat, c’esl Verratum de la souiis; c’est 

roeiivre de la creation revue et corrigee ! » 

Dans cette lutie pour la vie, il faul tenir compte du jeu des forces 

naturelles, les asservir, si besoin est, h notre cause, bien qu’en general 

nous devons nous contenter d’en percevoir les effets en restant ignorants 

des lois qui les ri^gissent. 

Nos parasites ou ennemis possedent des moyens de defense tels que, 

si une altaque bi^n ordonnee peut, dans une cerlaine mesure, empecher 

la repercussion grave de leurs depredations, on ne saurait avoir la pre¬ 

tention de les exterminer jusqu’au dernier. 

Le meilleur des insecticides ou le plus parfait des vermicides ne peut 

pr6ipndre k I'absolu : c’est au pourcenlage le plus eleve dans I’ordre 

desiructif qu'il taut tendre, et Ton doit vulgariser I’emploi d-i tout 

moyen reconnu excellent, ce qui n’est pas toujours besogne particulie- 

rement aisee. Ce n’esl pas toujours, en effet, le problbme scieniifiqiie le 

plus difficile b r6soudre, en pareille occurrence, car il n’a pas k tenir 

compte des contingences malerielles, comme rfitabli-semenl du prix 

de revient et le cout de la publicite indispensable, qui risquent, dans 

I’applicatiqn, de rt ndre prohibilif I'usage d’un excellent produit insec¬ 

ticide. 

Plus encore, il est le plus souvent n^cessaire d’organiser les moyens 

d’attaque en commun, car la lutte individuelle risque, la plupart du 

temps, d’etre inop6rante, et les exemples en sont nombreux. 

En resume, pour 6tre efflcace, la lutte centre les ennemis de notre 

organisme ou ceux de Tagriculture u6cessite des etudes les plus variees 

avec une technique rigoureuse faisant appel a toutes les connaissances 

de I’esprit bumain. 

Tous les moyens doivent retenir I’attention, depuis la capture avec ou 

sans appbts, moyens primilifs, jusqu’b I’euiploi de ceux que metlent ci 

noire disposition les decouvertea scienlifiques les plus ardues, et c’est 

toujours dans le domaine des sciences physiques et chimiques qu’on 

pourra puiser largement. 

Les poisons chimiques sont legion, mais, pour les utiliser en parasi- 

tologie, leur nocivite centre le parasite doit resler sp6cifique et ne pas 
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alt^rer les lissus de I’hdte, animal ou v6g6tal, qui le porte; ils doivenf 

mfeme ne lui causer aucun dommage. 

Et c’est ainsi que bon nombre de ces poisons sont inutilisables dans 

certains cas et rendent, par ailleurs, de signal6s services; telles cer- 

taines applications de I’emploi des gaz toxiques dans la lutte centre les 

insectes et m^me quelques d6couvertes bact^riologiques; n’a-t-on meme 

pas recherche et encourage le developpement des parasites de nos 

parasites! 

II ne faut done pas songer a exposer ici, m6me sommairement, toutes 

les donn6es acquises dans cette lutte, d’autant plus que tenter m6«ie 

une simple esquisse necessiterait une competence gen6rale qui me fait 

defaut. 

Je me contenterai de passer en revue ceux des principaux insecticides 

et vermicides gr4ce auxquels la lutte centre les holes anormaux de 

I’homme et des animaux el la destruction des parasites des veg6taux de 

grande culture peuvent 6tre couronn6es de succSs. 

VERMIFUGES, VERMICIDES ET INSECTICIDES 

Jusqu’oices derniers temps, en therapeutique humaine et v6l6rinaire, 

on employait des remfides assez difl‘6renis centre les vers intestinaux : 

essence de ler6benthine, semen-contra el sanlonine, ecorce de grena¬ 

dier et pelleti^rine, exlrait de fougfere m41e, kousso d’Ethiopie, essence 

de Chenopodiurn, semexices de courge, plus r6cemment le thymol el 

certains produits arsenicaux, sans compter une foule de remedes popu- 

laires de qualite variable et souvent anodins. 

Tous ces produits rie sont pas sans danger ci I’usage, car tons pr6- 

sentent une toxicity variable pour le patient et nombreux sont les acci¬ 

dents, parfois graves, occasionnespar I'ingestion de certains d’entreeux. 

De plus, ils ne sont pas 6galeinent actifscontre les diff6rentes especes 

de vers et tel excellent t^niafuge, comme Vextrait de fougere male, ' 

Vecorce de grenadier, le kousso, ne donne gu6re de r6sultat contre les 

oxyures, les ankylostomes ou les trichoc6phales. 

Le thymol, en revanche, dont I’emploi est assez d^licat, a conquis 

une place importante; son emploi s’est generalise, et non sans succ^s, 

mais avec beaucoup de precautions, car il n’est pas sans danger. 

Le semen-contra, cette petite armoise des plateaux 4 steppes du 

Turkestan russe, est un excellent vermifuge dont Taction se localise 

particulierement dans la lutte contre les vers ronds (lombrics); malheu-, 

reusement, son usage et celui de la santonine, son principe actif, ne 

vont pas non plus sans inconv^nients parfois graves. 

Chez les animaux domestiques, Vextrait de fougere male (alli6 ou non 

au calomel), puis le thymol, semblaient 6lre les deux seuls remedes 

ayanl conquis un r6el droit de cite. 
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Gontre la cachexie aqueuse du mouton, caus6e par la presence de la 

grande et de la petite douve accum'ulees dans le foie, I’extrait de fou- 

gftre et quelques specialites, ifonnule plus ou moins bien connue, ont 

donne des r^sultats dans un grand nombre de cas; on doit ajouter k 

cette liste, malgr6 certains accidents survenus, le telrachlorure de car- 

bone. 

Mats, le plus souvent, ces medicaments sont seulement des vermi¬ 

fuges paralysant pendant un certain temps les vers intestinaux et per- 

mettant leur evacuation, grace a un complement purgatif administre a 

la fin du traitement. 

A toutes ces drogues se substitueront, sans doute, a bref delai, les 

pyrethrines, extraites de la fleur du pyrethre, mieux denomm6 Chry- 

sanlheme iiiseclicide, sur Taction desquelles j’aurai longuement a 

revenir, car leur introduction dans la lutte centre la verminose intes- 

tinale des animaux est toute recente et leur activite est parfois encore 

raise en doute. 

Quant aux insectes piqueurs et transporteurs des germes de nom- 

breuses maladies, comme les moustiques et les mouches, les phlebo- 

tomes, jusqu’aux acariens de la gale, aux punaises, aux puces, aux 

poux du corps et des vStements, leur destruction peut s’op^rer de dififa- 

rentes facons, soit, quand cela est possible, en asphyxiant leurs larves 

dans les reserves d’eau croupissante oii elles pullulent, soit en s’alta- 

quant aux insectes parfaits. 

La poiidre de pyrethre est un des moyens les plus anciennement en 

usage; aussi etait-elle designee sous le nom de « poudre punaises ». 

Depuis que sont apparues les premieres specialites a base de 

pyr6thre,dont le « fly-tox » fut sans doute le premier, une It^gion d’imi- 

tations plus ou moins actives ont envahi le commerce. 

Gontre la gale, chacun salt que le traitement par le soufre a donn6 

d’excellents r6sultats, mais il ne va pas sans de grands inconvenients 

ni sans soufTrance; il sera sans doute bientdt remplac6 par le traitement 

^ la pyr^thrine, comme Tont d^montr^, dans une communication ties 

recente a la Soci6t6 de Th6rapeutique, le medecin commandant Lemaire 

et M. Gaudin. 

Ghez les v6getaux, on avait essaye de nombreux produits dans la des¬ 

truction des insectes ravageurs comme le phylloxera, les altises, les 

larves phytophages les plus diverses, et aussi, le dernier, venu d’Ame- 

rique, qui menace d’une disparition presque totale la culture de la 

pomme de terre en France, le fameux Doryphora, dont le nom seul a 

provoqu61e sourire ironique du Parlement. 

Gette incomprehension pouvait nous couter cher sans Tactivite du 

Service de Recherches scientifiques du Ministere de TAgriculture, dont 

les louablesefforts n’ont point, malgr6 tout,fait disparaitre la menace; le 

desastre reste encore imminent. 
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Ce probleme de la destruction des parasites agricoles est, actuelle- 

ment, le plus angoissanl a resoudre, car noire Industrie d’exporlation 

est metiacee. L’Angleterre et d’autres pays voisins, outre la pomme de 

terre, interdisent rimporfation des cerises frangaises et meme d'autres 

fruits, par crainte de transporter ces parasites. 

D’autre part, dans notre domaine national, il faut s’organiser et 

trouver' enfin contre tous ces ennemis les moyens de hitter victo- 

rieusenient. 

Malheureusement, ceux dont nous disposons sont insuffisants et 

deviendraient-ils efficaces qu’il faudra encore vaincre I’inerlie et le 

fatalisme du cultivateur. 

Oblige de lutter constamment, il se decourage et ne comprend pas 

toujours qu’il vaut mieux conserver ce qu’on a mis en terre que de 

semer une deuxieme fois. Habitue h se plier aux forces de la nature, 

impuissant a eviter les cataclysmes, orages, grele, periodes trop 

longues de s6cheresse ou de pluie, il se lamente et reste sceptique 

devanl les moyens de lutte qu’on lui propose. Gagnant difflcilement sa 

vie, il appr6hende de depenser, par avance, de I’argent pour acheter les 

insecticides n^cessaires ou les produits qui detruisent les champignons 

parasites. « A quoi bon? », dit-il encore trop frequemment. 

Pourtant, peu A peu les notions techniques penfetrent le milieu agri- 

cole; avec les engrais ou ainendements chimiques, le paysan a appris h 

tirer de terres mauvaises des recoltes convenables. La potasse et I’acide 

phosphorique lui ont permis de fertiliser les terres les plus arides 

comme celle de Champagne, ou la chaux en exchs etait un obstacle qui 

lui paraissait insurmonlable. Devant les resullats, il a fini par com- 

prendre que la science etait une amie; toutefois, pour rSussir, il lui 

reste toujours h surmonter un obstacle materiel bien difficile h franchir : 

celui de la main-d’ceuvre, d6ficitaire et exigeante. 

Comment trouver le temps necessaire h donner ces soins nouveaux 

qui vont s’ajouter h sa besogne journaliere, faire des preparations 

assez delicates, non sans des precautions dont la cause ne lui est pas 

toujours accessible ? 11 nous appartient done de gagner sa confiance et 

de mettre tn ses mains des precedes faciles a executer et des ingre¬ 

dients d’un prix assez modern pour que, somme toute, il puisse etre 

certain de sauver, de sa recolte, une partie suffisante pour payer sa 

main-d’oeuvre et le dedommager de son travail. 

Et e’est ainsi que se pose, dans ses grandes lignes, le probleme des 

insecticides agricoles et horticoles. 

Bien entendu, il n’entre pas dans mon intention de vous parler des 

produits anlicryptogamiques, mais seulement de deux groupes d’insec- 

ticides : les produits chimiques et les produits extractifs vegetaux. 

La litterature spdeiale signals pres de 300 substances auxquelles Ton 

reconnait un pouvoir insecticide, mais la plupart, heureusement, n’ont 
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pas d’inler^t pratique. En r6alrt6, le nombre de celles qui out fait leurs 

preuves est reduit. Ce sont, d’un c6t6, les produits arsenicaux et, de 

I’autre, avec le,/us de tabac, riche en nicotine, le pyrdtbre. 

Dans les pays tropicaux, il y faut ajouter les formes extractives de 

certains Derris, plantes de la famille des Legumineuses, en usage en 

Extreme-Orient. 

Avant d’en comparer les effets, il n’est pas inutile de rappeler, tout au 

moins en ce qui concerne les insectes, leurs larves et quelques aulres 

dnnemis du regne animal, que I’emploi raisonnd des solutions ou emul¬ 

sions insecticides est subordonne e plusieurs conditions prealables. 

Il faut d’abord un piilverlsaleur qui donne avec une certaine puis¬ 

sance un jet de liquide actif projete en brouillard le plus fin possible, 

afin de couvrir au mieux les parasites; puis, des preparations bien etu- 

diees en vue de possederunpoiivoir moiiillant considerable. 

Tout cela ne va pas sans soulever de deiicats problemes de meca- 

nique, de physique el de chimie; il faut abaisser la tension superficielle 

de I’eauet augmentersa viscosite pour atteindre le but, et il a 6ie publie 

sur ce sujet de nombreux et savants Iravaux, notamment en France, 

par MM. Vermorel et Dantony, dans lesquels sont passees en revue les 

substances dont J’addition aux solutions d’insecticides est i conseiller. 

Comme il est impossible d’etablir des regies scientifiques generales, 

c’est surtout a la pratique exp^rimentale que Ton doit demander des 

r^sultats definitifs. 

Directement ou.indirectement, on pent employer comme vermifuges 

ou insecticides un grand nombre de produits chimiques qui rendent de 

r6els services dans divers cas particuliers, mais dont aucun ne s’est 

impose d’une fagon g6n6rale; tels sont, en therapeutique velerinaire : 

I’essence de terebenthine, Vhexachlorethane et le tetraclilorethane, et 

bien d’autres. 

Dans la destruclion des insectes, depuis le petrole et ses d^riv^s, le 

telrachloriire de carbone, le paradichlorobenzene, le formol, la cliloro- 

picrine., et, plus r6cemment, \e gaz cyanhydriqiie, on fait constamment 

de nouveaux essais et avec plus ou moins de succes. 

Par example, aux Etats-Unis, on dispose de v^ritables tentes bien 

closes, englobant un certain nombre d’arbres et on fait arriver, sous 

cette immense cloche, de I’acide cyanhydrique; un pared procddd n’est 

concevable que dans d’immenses vergers industriels comme ceux de la 

Californie. 

Produits arsenicaux. — Les derives arsenicaux, en usage-depuis long- 

temps, on t conquis la place la plus importante et la plus merit6e, malgr6 

le danger que comporte leur emploi, 4, cause de leur toxicity pour 

I’homme et les animaux. 

On emploie surtout les arseoites et les ars6niatesde chaux, de cuivre 

et de plomb. 
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Varseniatede plonib, qui, gr4ce h son insolubility, est d’uneinnocuity 

parfaite pour la plante, est le sel prefer^, car les autres sont toujours 

plus ou moins solubles et nuisibles au vegetal Itii-myme. 

Malheureiisement, toutes les chenilles ne sont pas d’ygale sensibility 

aux divers arsenicaux, si bien qu’on a recours ci plusieurs formules ren- 

fermant en myiange les divers sels arsenicaux, de cuivre, de cbaux ou 

de plomb. 

C’est ygalement avec les solutions arsenicales qu’on detruit, par'des 

bains appropries, les parasites externes des animaux : tiques, mouche^ 

des chevaux et des bovid6s, sysletne qui rend dans les pays chauds 

d’eminents services. 

On doit ygalement signaler I’emploi du vert de Paris, ou vert de 

ScHWEiNFURTii, dans la destruction des larves d’anophyies, k Ceylan et 

en Amerique. C’est un aceto-arsenite de cuivre qu’on myiange soit k de 

I'huile, soit y des poudres fines, en proportion de t/100, qu’on projette 

avec un soufflet k la surface des mares ou ytangs; on s’est meme servi 

de ravioii; 0,1 cm* du melange suffit pour 1 m’ d’eau et, y cette dose, 

I’arsenic est insuffisant pour causer des dommages aux animaux domes- 

tiques el y la vygytation. 

Centre les mites, un procedy curieux, dit Escaicu-Worms, a yte 

experimenty a I’lntendance militaire; il est base sur Faction du nitrite 

de soude additionny de sels metalliques solubles. 

Enfin il me faul encore rappeler que dans les recherches sur la styri- 

lisation des sols et la formation des malieres humiques on a euvisagy 

I’addilion de produits insecticides aux substances chimiques, engrais 

ou amendements; mais il ne semble pas qu’on soit, encore, entry defini- 

tivement dans la voie des realisations. 

Egalement, au cours des eludes si curieuses sur la fixation de cer- 

taines matieres coloranles dans la lutte centre les parasites inferieurs, 

il apparait certaines possibilites intyressanles pour la destruction des 

parasites d’ordre plus yieve. 

Vermicides et insecticides vegetaux. — Dans le monde vygetal, des 

centaines d’especes sont connues comme jouissant de proprietes vermi¬ 

fuges et insecticides, notamment dans la famille des Composees, et il 

n’est pas jusqu’ii la charmante petite paquerette des pres [Beilis 

perennis L.) qui ne puisse ytre rangye dans ce groupe. Les proprietys 

de la tanaisie ne sont pas ignorees du populaire, mais elles sont pour 

le moins exagyryes et chacun sail que certains papiers gluanis destinys 

y capter lesinouches renferment de Vexlrait de quassia \ tons exemples 

qui pourraient ytre multipliys. En ryality, en I’ytatactuelde nos connais- 

sances, il convient de retenir seulement le jus de tabac ou nicotine et 

les pryparations de pyrethre, ou Cbrysantbenie insecticide, qui, depuis 

une dizaine d’annyes surtout, font I’objet de recherches exlrymement 

approfondies. 
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Neanraoins, il est encore n6cessaire de ne pas passer sous silence une 

drogue nouvellemenl introdnile dans la lutte centre les d6pr6dateurs de 

certaines f^randes cultures des pays chauds, la racine de Tuba, prove- 

nant de plusieurs L^guinineuses d’Extreme-Orient, appartenant au 

genre Derris. 

Le tabac. — Le jus de tabac, prepare dans les manufactures, prend 

place dans les premiers rnngs parmi les insecticides et, peut-etre, si les 

Elats n’avaient pas impose de restriction ci sa fabrication et k sa diffu¬ 

sion, n’eut-on jamais pense a chercher d’autres moyens de lutte. L’alca- 

lo'ide « nicotine » est un poison violent pour presque tous les animaux 

et c’est 6videmment IJi un Inconvenient grave, auquel s’ajoute fait 

que les pieces des orga'>es floraux ne sont pas toujours indemnes de 

son contact, si bien que, pour 6viter des actions nocives, Ton doit sou- 

vent laver les vegetaux qui ont et^ arroses avec une solution de nicotine. 

La poudre de tabac parait, sur certains insectes, plus active que la 

poudre de pyrethre, mais la teneur en alcaloide influe naturellement 

sur la rapidity de Taction et le r61e de la tabacine, principe toxique 

recemment decouvert, n’est pas encore 6tabli. 

Dans les serres, on utilise les fumigations, en projetant de Texterieur, 

par un dispositif special, du tabac pulverise, sur des charbons ardents; 

on pent aussi vaporiser des solutions de jus de tabac. 

Comme la solution dans Teau mouille insuffisamment les insectes 

touches par pulverisation, il est preferable d’employer les bouillies 

savonneuses ou de Tadditionner d’alcool methylique ou de phenol. 

Malgre toutes les difficulies de Temploi de la nicotine, et mSme ses 

dangers, Ics Etats-Unis ont aujourd’hui organise celte fabrication et 

livrent le produit k un prix tout A fait reduit, m6me en France. Comme 

on a pu associer la nicotine aux ingredients anticryptogamiques et lutter 

ainsi k la fois centre les insectes et les champignons parasites, le jus de 

tabac reste largement utilise. 

Les Derris insecticides. — Bien connue depuis longlemps comme 

stupefiant des poissons, la poudre de racines de Derris elliptica Benth. 

a ete surtout preconisee assez r6cemment comme insecticide en 

Extreme-Orient et Ton pretend que celles du D. uliginosa et du D. nialac- 

censis sont d’une activite comparable; de meme, on a essay6 avec un 

certain succSs un Lonchoearpiis de la Guyane. 

L’action insecticide du it err is serai t due h la presenced’un corps c6to- 

nique, la rotenone, decouvert par un savant japonais et travaill6 recem¬ 

ment en Allemagne; il y a peu d’annees encore on Tattribuait k la 

derride, substance mal detinie, qu’on avait meme rattachee au groupe 

des phytotoxines. 

On se sect en pratique d’une forme extractive de la racine que Ton 

deiaie dans Teau en presence de savon. 

Le Derris elliptica est un arbuste plus ou moins grimpant qu’on cul- 

Buli. Sc. Pharm. {Janvier 1932). 4 
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tivesurtout auic Indes neerlandaisesavec leskapnkiers comma supports. 

Aux b.tats-Unis, on a introduit ces plantes pour les 6iudier concurrem^ 

ment avec )e Pyrelhre; sans doute il faut prendre en considf^ralion la 

culture des Duriis qui, dans les regions tropicalHS et equatoriales, 

peuvent fournir aux planteurs des insecticides de valeur; mais il con- 

vient de les eludier pour 6tablir les preparations avec le meme s<'in que 

celles dont le pyrelhre conslitue la base. Rien ne fait pr6voir que dans 

nos pays, ou cette derniere plante croit ais6ment, il pui-se y avoir un 

int^r^t quelconque k introduire une autre drogue exotique, encore mal 

connue; rappelons que la toxicity du Derris comme celle du pyrethre 

serait a peu pres nulle chez les animaux sup6rieurs, ce qui, pour ces 

deux drogues, constitue un avantage considerable. 

LE CHRYSANTHEME OU PYRETHRE INSECTICIDE 

Depiiis des sifecles, on utilise en Orient, notammenl en Turquie, en 

Syrie et jusqu’au Caucase et en Perse, les propriet^s des pyrethres rose 

ou poiirpre {1‘yrelhrum roseiini et P. carneiini), comme aussi sur 

les rives de I’Adriatique, le pyr6thre blanc [Chrysanthemum cinerariae- 

fohiim Vis.), qui est abondamment cultiveen Dalmalie etau Montenegro. 

On s’est contente jusqu’oi ces derniers temps de pulveriser les capi- 

lules floraux dans des moulins plus ou moins perfectionnes et cette 

Industrie, localisee d’abord en Dalmatie, s'est instaliee k Marseille, puis 

au Japon, oii la plante fut introduite avant la guerre. 

La poudre de pyrethre recente, A/en sechee et coiiservee a I’abri do 

I'humidite, tue en eflet bon nombre d’insectes et leurs larves, mais il est 

peu de drogues qui aientete autant falsifiees, ce qui a entraine le doute 

sur la conslancede son action. D’un autre c6te, la moindre trace d’hiimi- 

diW, en presence de Pair, lui fait perdre rapidement son activity. Aussi 

a-t-on lenl6, en vue de lutter centre les insectes et leurs larves, para¬ 

sites de I’agriculture, de preparer, k I’aide d’une forme extractive, des 

emulsions savonueuses qm, quoi qu’on ait dit, conservent pendant assez 

longtemps leurs qualit^s si le savon n’esl pas tropalcalin. Le professeur 

Faes, de Lausanne, 6tudia avec soin cette question pendant la guerre, 

6tude que continuerent en France M. le professt-ur Juillet et M. Caubet. 

Depuis cette 6poque, les travaux de MM. Staudinger et Ruzicka, en 

m6me temps que ceux de plusieurs savants japonais, sur la composi¬ 

tion chimique du pyrethre, ontamene la decouvertede principes definis, 

les pyrethrines, qui semblent representer I’activite totale des fleurs. 

Des lors, la question a pris une tout autre envergure, et, de toutes 

parts, ont surgi, tant en France qu’k I’^tranger, notamment aux Etats- 

Unis et au Japon, de nombreuses recherches techniques et exp6rimen- 

tales. 

En France, MM. Ripert, J. Cuevalter, Juillet et, dans mon labora- 
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Loire, le D' Bourcet, mon collaborateur el ami, ainsi que MM. CARRON et 

Gaudin, poursuivent limrs recherches en A'ue d’applicalions k la lutle 

contre les animaux parasites; des fails acquis, il est possible d6j^, sans 

exag6ration, d’affirmer : 

i“ Qiielespyrethriiies, absolument inoffensives pour Thommeet tons 

les animaux a sang chaud, sont toujours toxiques pour Ips animaux it 

sang froid, depuis la grenouille jusqu'aux protozoaires, en passant 

naiurellemenlpar les insectes et les vers; 

2° Que I'action des pyrethriaes est conditionnee dans la parasitologie 

par deux laits : a) La conservation de ces substances sous leur forme 

constituti ve et sans alteration, dans les preparations vermicides owinsec¬ 

ticides; b) Le choix du mode d'attaque de I'espece consideree; ce qui 

entraine des etudes delicates dans le domaine de la tension superd- 

cielle et de la viscosite des preparations, pour arriver a un mouillagc 

parfait, comme aussi dans une connaissance approfondie de la biologie du 

parasite quil faut saisir au moment propice, au cours de son evolution. 

En tenant compte des conditions 6num6r6es, il est done possible de 

faire, Jil’aide du pyrfethre, des preparations qui constituent les moyens 

d’action les plus puissants que I’homme ait jamais eus Ei sa disposition 

danssa lulte contre les parasites animaux, internes ou exiernes. 

Avant d’entrer plus.profondement dans les details que pose le pro- 

blSme dans ses multiples applications, qu’il me soil permis de dire 

quelques mots de la plante, de sa culture et du traitement que doivent 

subir les capilules fleuris et la plante entiere afin d’obtenir des prepara¬ 

tions riches ou des pyr6thrines pures. 

Le chrysantheme insec'icide est une sorte de grande marguerite 

blanche k feuilles lacini^es, groupees en rosette a la base; les capitules 

floraux, appel6s deurs dans le commerce, sont portfe chacun sur un 

p6doncule llgneux, long de 20 k 40 ctm, ce qui pernnet de les seclionner 

ais6ment la faucille, car la cueillette ci la main serait trop onereuse. 

Diff6renls auteurs se sont occupes de determiner les rapports d’activite 

entre les organes v6getatifs et floraux, en vue de I’exportation de la 

plante, et Ton peut conclure ainsi : 

Les petits fruits, ou akenes, encore verts, places h la base de chaque 

fleur tubuleuse du centre du capilule (car les fleurs blanches periphe- 

riques rayonnantes, a corolle longue, sont stdriles) sont les plus riches 

en pyrelhrines; cette observation deiruit la croyance tenace du com¬ 

merce de la drogiierie, que les capitules non epanouis constituent la 

drogue la meilleure et du prix le plus eleve; cette erreur dure encore 

malgre tous les efforts, tant est difficile h detruire une coutume s6cu- 

laire, m6me erronee. 

On doit cueillir le.s capitules k la maturile, mais toutefois quand les 

akfenes ne sont pas entiSrement mhrs ; aussi, en pratique, la recolle est 

faile quand les premitrs capitules commencent h se Q6trir. On oblient 
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ainsi un melange de capilules, largement ouverts, a demi fermes et en 

boutons. 

Les pedoncules ligneux sont ti pen pres inactifs et les feiiilles 

renferment environ 1/4 & 1/5 de la quantity que peut fournir, en pyr6- 

thrines, le meme poids de fleurs. 11 en results que si Ton peut utiliser 

les feuilles pour la preparation du principe aclif, I’operation ne peut 

etre r6muneratrice que si la perte en solvant n’est pas trop 61ev6e, car, 

malgre la rdcupdration, la poudre traiti^e en conserve toujours une 

quantiteplus ou moins importanle, quelle qu’en soit la nature. 

En realite, il est k souhaiter que I’industrie puisse utiliser la plante 

entiSre, car elle aurait ci,sa disposition une matiere premiere dont la 

production donnerait toute satisfaction au cultivateur. Le prix pourrait 

en 6tre reduit par le fauchage m6canique. 

G’est done le processus d’extraction qui seul peut faire connaitre si 

I’emploi des feuilles est possible. Dejci, de grosses flrmes industrielles 

ont fait construire des appareils tres perfectionn6s qui doivent permettre 

de traiter la plante eniiere avec profit. Les autres n’emploienl que les 

capitules et, pour 6viter les frais 6normes et prohibitifs de cueillette 

a la main, cherchent a iniroduire en France le precede japonais du 

peigne, tel que Fa deceit M. le professeur Juillet ('). 

Le chrysantheme insecticide se multiplie comme la camomille, par 

6clats de souches preleves sur des pieds de trois k cinq ans : chaque 

touffe pouvant aisement fournir 20, 30 et m6me 50 petits 6clals. D’autre 

part, rien ne s’oppose, dans chaque plantation, a laisser mhrir un 

certain nombre de pieds pour recueillir les nombreuses graines des 

capitules et les faire germer en p^piniere pour repiquer en place Fannie 

suivante. De nombreuses notices ont ete publihes, que FOffice national 

des Matieres premieres vegetales tienta la disposition des interess6s. 

II y a dix ans, il n’existait en France aucune culture de chrysantheme 

insecticide; e’est pourquoi, des la creation du Comith interminist6riel 

des plantes medicinales et de FOffice, j’ai propose de recommencer les 

quelques experiences negatives anterieurement faites dans le Midi, en 

ignorant d’autres tentatives limitees que venait d’entreprendre le pro¬ 

fesseur Marchal aux environs de Paris. 

Aid6s des professeurs Jumellk de Marseille, Juillet de Montpellier et 

conseill6s par M. Caubet de Marseille, qui avail installh en Espagne des 

cultures fort importantes pr6s de Jaca, nous reussissions en quelques 

ann6es, non plus de timides essais, mais de v^rilables cultures indus¬ 

trielles, si bien que la France produira sans doute cette ann6e plusieurs 

centaines de tonnes de fleurs. Malgre cela,notre pays en importe encore 

plus de 300 tonnes et la demande augmente chaque ann6e. 

C’est qu’en efifet, depuis le succ6s des formes sp^cialisees bien 

1. A. JoiLLET. Voir ce Bulletin, 1931, 38, p. 65. 
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connues etcouramment employees centre les mouches et les moustiques 

en France comme aux colonies, il a surgi de nombreuses concurrences 

et m^me on peut dire qua beaucoup de produits commerciaux se 

reclamant du pyr^thre pourraient tomber sons le coup de la loi des 

fraudes, ce qu’il convienl ae reprimer au plus tot. 

En Amerique, oil la question du pyrethre est I’objet de la sollicitude 

des Pouvoirs publics, des Inboratoires out decrit des melhodes de 

dosage chimique, en vue d'Sviter la fraude, mais, comme il a 6t6 dit 

r6cemment, il semble qu’aucim des precedes d^crits n’offre les garanties 

scientitiqiies n6cessaires en pared cas. 

Toutefois, on obtient une approximation convenable et I’on peut, 

d’autre part, la contrdler par des methodes physiologiques. On s’est 

contente tout d’abord d’observations sans rigueur sur les mouches, puis 

d’essais sur les poissons qui sent exlrSmeinent sensibles ii Faction des 

pyr6thrines ; mais justement cette extreme sensibilite risque de fausser 

les resultats et il fallait chercher autre chose. A plusieurs reprises le 

D'' J. Chevalirr a publie des observations judicieuses et deux de nos 

Aleves onl reussi, en operant sur le segment c6phalique du lombric par 

une m6ihode dejci employee dans d’autres cas, i enregistrer Faction 

pyr6thrique. La communication de MM. Oaudin et Carron, presentee le 

20 ociobre par nos soins k FAcademie de M^decine, apporte des precisions 

qui me permettentdepenserqu’on est enfinen possession d’une m6thode 

d’appreciation suffisantepourpermettre la surveillance des produits dils 

pyrethrines et d’etudier, comme nous Favons entrepris, les variations 

d’activitedesfleurs de pyreihrede provenancesg^ograpbiques differentes. 

C’est qu’en effet le chrysantheme insecticide prospere non seulement 

sous le climat mediterraneen, mais encore jusque dans les plaines 

arides et calcaires de la Champagne. Une certaine quantite de calcaire 

lui parait indispensable; bien qu’on ait pu le cultiver dans des terrains 

acides, ily dep6rit rapidement et son activity parait diminuer II taut A la 

plante des terrains secs et calcaires, dans lesquels, pendant Fhiver, I'eau 

lie sejourne jamais autnur des racines. Dans le cas contraire, celles-ci 

pourrissent; aussi faut-il proscrire sa culture des regions irrigu6es. Le 

D' J. Chevalier^ qui a pariiculierement Atudie la question, ayaiit donne 

A ce sujet les details les plus precis, je n’ai pas besoin d’insister. 

Revenons maintenant A la preparation des pyreihrines. Au labora- 

toire, nousavons essayA toutes les mAthodes prAconi.sAes dans la biblio- 

graphie scientifique et qui, d’ailleurs, s’inspirent sans exception des 

travaux de Staudinger et Ruzicka. 

On peut toujours obtenir facilement des pyrAthrines, mais k un degre 

de puretA variable. Voisinns de la puretA chimique, elles se prAsentent 

sous forme d’un liquide Apais, de couleur de miel tres clair, mais ce 

n’est encore autre chose qu’un mAlange impur renfermant des propor¬ 

tions variables de pyrAthrines A et B, Athers d’un alcool cAtonique, la 
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pyrelhpolone et des acides chysanlh6me mono ou di-carboniques, Tune 

tr4s 6paisse, I’aulTe sensiblement plus fluide ; leur separation est prati- 

quement inutile et Ton a pu les obtenir pures k I’aide d’un artifice 

chimique qui les a fait d^nommer pjT^lhrines h(imi-synth6tiques. 

Au cours de nos recherches, nous avons acquis la conviction que la 

puret6 chimique n’^tnit pas n6cessaire pour la preparation des produits 

parasiticides industriels ; il suffit en somme d’obtenir des formes 

extractives purifl6es, riches en pyrethrines, mnis reofermant toutefois 

la totdiite des principes actifs du vegetal. De plus, si Ton veut obtenir 

des produits voisins de la purete chimique, on observe, au cours des 

operations d’epuration, une perte assez eievee des principes aclifs par 

suite de leur facile degradation. 

La meilleure preparation sera done celle qui, sous un volume reduit, 

contiendra integraleinent les pyrethrines de la matiere premiere et il 

senible que la presence d’une petite quantite de matiere cireuse ne 

nuit pas A la valeur du produit. Bien au contraire, et le fail n’est pas 

isoie, il est vraisemblableque ces cires, en protegeant dans I’applicalion 

pratique les pyrethrines d’une degradalion Irop rapide, assurent par 

consequent leur meilleure conservation; elles favorisent meme leur 

action, notamment dans la lutte contre la verminose inlestinale oil, au 

cours de leur acheminement dans le tube inlesiinal, elles ont A subir 

des actions de milieu bien differentes. 

Telles sont les donnAes qui se degagent des travaux publiAs et de 

ceux que nous avons efiFectu6s; examinons maintenant les precautions 

A prendre pour etablir des formules variAes appropriees aux divers 

moyens de lutte. L’alcool absolu, les hydrocarbiires sont les solvants 

les meilleurs des pyrAthrines, mais leur emploi n’est pas toujours 

pratique; il faut done chercher, et e’est lA le role des laboratoires 

industriels, A obtenir des preparations stables en Avitant surtout les 

Supports hygroscopiques, car une petite quantite d’eau suffit la plupart 

du temps A accAlerer la degradation et dAtruit plus ou moins I’activitA 

en un temps variable. C’est A ce manque de precautions qu’il faut 

altribuer surtout les Achecs enregistrAs dans I’emploi de certaines 

preparations commerciales. 

Bn revanche, en rAalisant les meilleures conditions de milieu et 

d'extraction, dont il vienl d'etre parle, on peulaffirmer qu’il est possible 

d’obtenir des preparations d’activite constanie et durable et, comme 

on va le voir, cela est du plus haul inlAret quand on songe aux immenses 

services que les pyrAthrines peuvent rendre en thArapeutique humaine 

et vAtArinaire, d’une part, et dans la lutte contre les ennemis de I’agri- 

culture, d’autre part. 

Encore faut-il que I’extraction des pyrAthrines se fasse dans des 

conditions de bon marche suffisantes pour que, dans certains cas, 
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comme en agriculture, le prix de revient ne suit pas prohibitif. Chez 

rhomme, tous Ics parasites intestinaux dugroupe des vers sont justi- 

ciables des pyr^thrines : Tsenias, Oxyures, TrichooppJiahs, Loinbrics 

et meme, sans doute aussi, certains organismes comme les Lamblias. 

On peut aussi 6galernent, comme M. le medecin commandant Lemaihe 

et M. Gaudin vienuent de le d^montrer, etablirun traitoment curatif de 

la Gale, simple et entiSrement sans douleur. 

Ladesiruction des Ponx de corps et des vetementsse faitradicalement 

avec certaines precautions et Ton peut aussi, en enduisant d’une cr6me 

pyreihrinee les parties non prot6g4es du corps, se prot6ger des 

piqiires de Monstiifues, fPilebotomes, laons, Mouches, etc. 

Les vers intestinaux du chien et du pore, le ver rouge des Gallinac6s 

(poules, faisans, dindons, etc.'), sont d6truits de la m^me fa^on, et la 

bronchile verinineiise des Bovid^s est guerie facilement. Ajoutons que 

la plus grande partie des ceufs des parasites consid6r6s, noiamment les 

lentes des poux, sont plus ou moins corrodes par Taction pyr-6thrinique 

et ne paraissent plus, pour la plupart, en 6tat de germer. Toutelois, il 

vaut mieux attendre pour juger du r6sultat et recommencer le traite- 

ment, aprAs un ddai convenable, pour ceux des ceufs qui out resists. 

Eufin, il ('aut6viter le's reinfections, si frequentes, comme aussi les edo- 

sions des ceufs (oxyures, poux, etc.)dans les apparlements, surles vSte- 

ments,dontladesinfeitions’imposeetdoitetrefaiteavecleplusgrandsoin. 

Quant a la Douve da foie, malgre quelques essais posilifs, on doit 

dire qu’il n’a pas encore ete possible de lutter efficacement, car il faut 

aller touctier le parasi'e dans sa zone d’election, ce qui n’est pas aise. 

Peut-etre, a Taide d’un artifice, y reussira-t-on. 

Dans le domaine agricole, le problems est plus complique. Les larves 

et insecles A legumenis mous, comme les Pucerons, sont tres sensibles 

aux solutions pyrethrinees. preparees au moment du besoin A des 

dilutions atteignant 1/50.000 environ. Les Altises touchees par les 

pulverisations meurent et aussi les papillons et la plupart des insectes. 

Les echecs proviennent, en general, du fait que les insectes ne sont 

pas mouiiles par la solution employee, vu qu'ils sont proteges, les uns 

par leur enveloppe cirense ou chitineuse, les aulres p?ir les polls abon- 

dants qui les recouvreni, comme e’est le cas du puceron lanigere : on 

doit done, dans ce cas, badigeonner et frotter aupinceau pour en activer 

la disparition et recommencer A plusieurs reprises, surtout e la fin de 

Tautomne et au debut du printemps, car on ne saurait penetrer autre- 

ment dans les repaires que fournissent aux parasites les crevasses et les 

replis des bourgeonneinents de reaction cancereux. 

En un mot, com ne je Tai dit, il faut etudier la biologic de Tetre a faire 

disparattre et ne pas «e fatiguer de la lutte, puisqu’on est assure de 

Tactivite du produit insecticide et qu’on ne saurait incriminer son 

inconstance. 



EiU. PERROT 

II est encore un fait que j'ai observe cimaintes reprises depuis plusieurs 

annees et qui a ete confirme par J. CaevALiiiR, c’est que les insectes 

phytophages peuvent eire atteints en repandant par pulverisation des 

solutions pyr6thrinees sur les feuilles qui leur servent de nourriture. 

Des limaces et de petits escargots ont 6t6 detruits dans une serre et 

dans des couches printaniferes par le mfime proc6de, de telle sorte qu’4 

I’aide de solutions bien etudiees et de pulv6risations methodiques sur 

les germinations des leur apparition on pent les soustraire aux depreda¬ 

tions de tous les parasites appartenant au groupe des anitnaux inferieurs. 

Nous avons obtenu aussi de bons rfesultats dans la protection des 

fruits : fraises, poires, pecbes, etc., raSme centre les guepes qui, priv6es 

d’aliments sucres, s’attaquaient cette annee&chaque grain de raisin, au 

fur et cl mesure de sa maturity sur la grappe; sur celle-ci, arros6e de 

solution pyrethrinee des I’apparition des premiers grains murs, les 

guepes ne se posaient plus pendant quelques jours. Cette operation, 

r6pet6e 4 deux ou trois reprises, a permis de cueillir les grappes en 

maturity suffisante; or, pour la consommation, il n’etait meme pas 

besoin de les laver. 

Bien que faciles dans les jardins particuliers, il ne saurait 6tre ques¬ 

tion d’utiliser en grand de semblables pratiques dans les industries 

viiicoles par example, riiais je reste convaincu qu’une solution econo- 

mique du problems est possible, en combinant Taction pyr6thrinique 4 

celle d’un anticryptogamique, de fa^on h ne fairs qu’une seule mani 

pulation, car le prix de la main-d’oeuvre rendrait les traitementsrep6t6s 

tout k fait prohibitifs. 

Bien des inconnues sont encore i degager dans Tutilisation des pyre- 

thrines, mais elles sont du domains de la pratique et, partant, reali- 

sables, car le fait intangible de leur activity nocive envers les animaux 

sang froid laisse entrevoirun champ d’exp6riences presquesans limites. 

Cette d6couverte des pyr6thrines rev6t une importance capitals, car 

elle ouvre h Thomme un horizon des plus vastes dans sa lutte contre une 

grande partie de ses ennemis, du dedans et du dehors, vi vant a ses ddpens. 

On travaille de tous c6ies i degager les facteurs de cette lutte et 

chaque jour apporte un eclaircissement; la reussite est certaine quand 

on aura 6tabli des produits pyrethrinds bien etudi^s, affectant la forme 

necessaire pour une application determines et dans les conditions de 

prix les meilleures, accessibles ^ tous. 

Le prix encore 61eve des pyrethrines sera sans doute abaisse, bien 

que la matiere premiere atteigne d6jci sa valeur minima par suite de la 

concurrence mondiale; c'est done vers le bon marche du processus 

d’extraction que doivent se concentrer les efforts pour diminuer le 

prix de revienf. 

D’autre part, les solvants et la forme des preparations sont Ji 6ludier, 
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en tenant compte de I’usage auquel ces dernieres sont destinies et en 

n’oubliant pas que ies pyr6lhrines sont inslables dans certaines condi¬ 

tions qu’il faut eviter. 

Quant au reste, les problemes qui se posent pour leur emploi sont les 

memes que pour les autres insecticides ou les anticryptogamiques; la 

pulverisation doit etre aussi fine que possible et la viscosite etudiSe 

avec soin pour assurer un mouillage aussi parfait que possible. 

En debors de I’ulilisation agricole, de grands progres ont ete realises 

qui permettent deji d’esperer, je le repete, que les pyrethrines consti- 

tueront sous peu I’une des acquisitions les plus importantes dans la 

lutte centre la verminose de rhomme et des animaux et la protection 

centre les insectes piqueurs, vecteurs des maladies contagieuses. Mais 

alors, il convient que les fabricants consciencieux jouissent du b6n6fice 

de la protection de la loi sur la repression des fraudes et qu’onetablisse, 

comme nous avons cberch6 h le faire, des precedes de contrOle suffi- 

samment rigoureux. 

Aux precedes de dosage chimique, encore insuffisants, doivent 

s’ajouter les m6thodes pbysiologiques, et celle de MM. Gacdin et Carbon 

constitue dej&, entre les mains des pharmacodynamistes, un moyen 

susceptible de discriminer, parmi les produits pyr6thrines, ceux qui 

sont rfiellement dignes de ce nom. 

Cette surveillance est indispensable si Ton ne veut pas voir un pro¬ 

gres certain sombrer devant un discredit imm6rit6 et une ddcouverte, 

dont la vulgarisation permet de tels espoirs dans les divers domaines 

de la defense de I’homme et des animaux domestiques et de la preser¬ 

vation des plantes utiles, rester sans lendemaln. 11 en resulterait, en 

outre, que certaines regions, dont le sol est aride et pauvre, seraient 

privies d’un benefice agricole interessant, ce qui n’est pas ci souhaiter 

dans les circonstances actuelles. 

Bien au contraire, il y a tout lieu de prevoir un avenir commercial des 

plus importants des preparations pyrethrin^es et une extension corres- 

pondante de la culture du chrysantheme insecticide, pour le plus grand 

b^ndfice de la th6rapeutique et de ragriculture(‘). 

1. En dehors des fabricants de produits destines a la lutte contre les mouches ft 
les moustiques (fly-tox, flit, muscamor, etc.), on a mis en vente soit des extraits 
pyrAthriques, soit des preparations spAcialisAes destinies a I’agriculture (savon- 
pyrAthre, agricola, agritox, salvagrol, etc.). 

Contre le tffinia et les vers intestinaux de I'homme et des animaux, la premiere 
preparation fut la chrysem/ne Cahtebet, puis le vermosol de la SociAtA anonyme des 
VermAnes, 46, rue du Bac, a Asnieres (Seine) qui a AtudiA aussi toute une sArie de 
produits mouveaux contre la Gale, les insectes parasites ou piqueurs et mAme les 
ennemis de I’agriculture. (N. D. L. R.) 

Em. Periiot. 



BIBLIOGRAPHIE ANALYTIQUE 

BIBLIOGRAPHIE ANALYTIQUE 

1° LIVRES NOUVEAUX 

PHILIBERT (A.). Pr6cis de Baet6riologie m^dicale. 1 vol., bS2 p., 
21 pi. en coult-urs hors texte, 2® 6d. Prix : broche, 50 ft-., cartonnd : 65 fr. 
Masson et C'“, dditeurs, Paris, 1931. — L’excellent pptit Manuel de Bnoterio- 
logie medicale de Philibert devient le Precis de Baoteriolngie me lioale et 
remplace, dans la c^lfebre collertion des Prdcis medicaux, I’ouvrage aujour- 
d’hui 6puis6 du professeur Bezangon. 

Ce precis, qui reflate I’enseignement de rauteur, chef des travaux pra¬ 
tiques a la Facultd de Medecine le Paris, est destind aux 6tiidiants en mdde- 
cine etaux mddecins praiicieus. 11 n’est pas destind 4 former des bacidrio- 
logistes mais h rappeler au md lecin les services qu’il peut attendre de la 
Microbiologie dans le diagnostic des maladies infectieuses. Cette coni-epiion 
purement mddicale ne saurait faire oublier qu’il existe une B ictdriologie 
gdndrale et que les microbes pathogeiies ne constituent, somme touts, qu’un 
cas trds parliculier dans le monde des inflniment petits. 

Quoi qu’il eii soil, I’ouvrage rendra des services 4 nos dtudiants en Phar- 
macie par la eland de son exposition et la sCiretd de sa do' umeniation medi¬ 
cale. II est divisd en trois parties ; I. Analyse baetdrio'ogique des pr^ duits 
virulents : pus, exsudats buccopharyngds, craebate, Idsions syphiliii jues, 
sang, sdrosites diverses, urine, etc. II. Microbes pathogenes de I’lo mrae : 
Bactdriacees, Ohainpignoos, Flagellds, Protozoaires parasites de rhnmme. 
Virus CYtotropes, mala lies 4 virus non classds. HI. Origine et mode d’action 
dupouvoir pathogdue des microbes. 

On bra avec un intdrdt tout particulier le chapitre consacre aux virus- 
cytotropes, qui constitue la partie la plus originale de I’o'uvrage. 

D. Bach. 

MOREAU (Ed.). Guide pratique d’analyses m^dicales, 1 vol, 
215 pages, 47 figures. Deuxieme ddition revue et angmentde par J. Buck. 
Prix ; 15 franco. Vigot freres, editeurs, 23, rue de I’Ecole-de-Medei ine, Par is. 
— Ce livre rdsume toutes les connaissances utiles 4 la pratique con ante du 
laboratoire. Si autant de matidres occupent seult-ment 215 pages, e’est que 
les questions sont prdsentdes d’une manidre schdmatique, bien que sufti'am- 
ment claire. 

Ce guide ne s’adresse pas aux debutants qui n’y trouveraient aucune des 
notions tbeoriques indispensables 4 I’intelligence des proeddes di^crits. En 
revanche, il est, pour les praticiens, d’une lecture facile et profitable. 

L’auteur n’a laissd dans I’ombre que pen de techniques nouvelles. Qu"lqiies- 
unes des mdtbodes exposdes sont son oeuvre personneile, une modification 4 
la rdaction de. Botelho, par exemple. 

Le desir de simplifi -aiion, manifeste tout au long du livre, nous parait cri- 
tiquable sur deux points : 1“ 4 la page HO, le proeddd indique pour la 
recherche des leucocytes est d’une application dangereuse parce que la rdac- 
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tton serait positive en presence de sang invisible a I’oeil nu; 2“ contrairement 
cl ce gai est dit page 154, I’acide azotique pri^cipite a chaud la pseudo-albu- 
mirift ,de, I’urine 

Malgre ces imperfections, trfes rares 5 la v6rit^, cet ouvrage demeure un 
bon guide que les pharmaciens analystes consulteront avec fruit. 

V. ZOTIEH. 

DOl.IQUG (Roger). Sur les relations entre I’absorption ultra-vio- 
lette et la structure de quelqiics d<Ariv6s ac^tiqiies el malo- 
niqiies, These Doct. Sc.., serieA, n“ 1322, n“ d’ordre 2191, 104 pages. Masson 
et 0‘', ^dit., Paris, 1931. — Comme I’inliqiie le litre de c^s re 'he ches, 
I’auteur s’est propose d’apporter sa contribu'ion k un chapitre de ce uro- 
blfeme tres g3n“ral qu’est l'6tude des rapports entf-e la matifere et la lumi^re. 
Dans les series acetique et maloniqtie, il a cherch6 les relations entre 
I’absorption de I’U. V. et la structure de composes A — (CH*)n— B, dans les- 
quels A et B sont deux chromophores. Kt tout nalurelle oent, I’exposS com- 
prend deux parties : la laborieuse preparation des matiferes spdcialement 
pures, puis leur 6tnde spectrographiqne. 

M Dolique i^tndie d’abord I’alcoyladon de Tester malonique. II montre, 
contrairement aux hypotheses admises jusqu’ici, Texistence simnltanee du 
malonate d‘6tbyle libre et des derivi^s mono- et di-sod4 aussitdt aprAs la 
sedation; et pour obtenir en meillenr rendetnent les este s maloniques 
monosubslituAs A Texclusion des di-substituAs, il est logique d’augmenter la 
proportion de malonate d’Athyle par r'pportA celle d’elhylate de sodium. 
Plu-ienrs composes iiouveaux sont isolAs : le tt-butylphenyl —, le n butyl- 
benzyl —, le n-butyl p-ph6nylAthyl—, et le n-butvl-y-phAnylpropyl-nialonate 
d’AihvIe, dAri'ds qiii nous semblent snsceptibles de fonrnir de nouveaux bar- 
bitnriqiie-*. Dans ces dialcoylations, oti Tun des radicaux est de la forme 
C*H®—(CH’)’*-*, il est souvent prAfArable d’introduire d’abord ce dernier. 

Comme dans beaucoupde cas analogues, M. Douque n’a pu rAussir lademi- 
saponiflcation des esters maloniques A poids moldculaire AlevA; les mono- 
esters issue de cette operation lui auraient cependant donoA directement, 
par dAcarboxylalion, ceux de structure CHR,R,— CO*<.*H“. II s’est done 
rabattu sur la saponification totale, et fixe les conditions oi tima de cette 
operation pour eviter le plus possible la dAcarboxyhtion ultArieure ; 4 fois 
la quaiitiiA ihAorique de soude canstique (C = 15 “/o dans Talcool k 95“) et dix 
heures de bain-marie permettent, le plus souvent, d’cht'-nir ces di-acides 
avec un rendement de Tordre de 90 “/,. Le sel disodique blanc, prAcipi'A de 
premier jet, sert A la prAparation du diacide en vue de la specirographie, 
tandis que le diacide colorA, isolA de la .-olution, a AtA dAcarboxylA, puis 
transformA en Amide du mono-acide correspondant. 

Les di acides purs ainsi obtenussont pyrolysAs A 50“ environ au-dessiis de 
leur point de fusion: les mono-acides issus de cette dAcarboxylation exolher- 
miqiie, souvent quantitative, sont puriliAs par rectification ou cristallisation. 

L’auteur dAcrit dans les chapitres snivant' de nombreux derivAs des mono- 
acides : esters-Athyliques CHR,R, — Cd’C'H®, esters benzyhques, CHR,R, — 

amides CRB.R, — CONH*, doni la rAludion par le sodium et 
Talcool out fourni les al ools CHH,R, — CH'‘OH (le mieux A partir des esters 
Athyliques), caractArisAs par leur phAnylu'e thane. Citons aussi Tobtention de 
queiques alcools tertiaires AlevAs, le mAthyl-n-bntyl-benzyl-carbii ol par 

Dans la seconde partie de sa thAse, M. Dolique Atudie les courbes d’ebsorp- 
tion dans TU. V. au spectrographe de Zeiss. TrAs soigneusement, il dAtermine 
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une premifere courbe, purifle ensuite le compost examine, et procfede 4 une 
nouvelle determination optique, et ainsi de suite alternativeiiient ju'qu’a 
Constance du spectre. Malgi 6 ces precautions minutieuses de technique, qui 
denotent la patience du chercheur, son desir de presenter un travail irrepro- 
chable, I’auteur met en evidence des anomalies dans les series hnmolognes. 
On eiitrevoit ainsi la difficulte de la generalisation que revSle seuleraeni une 
des methodes de la physique moderne : impurete impossible 4 eiiminer 
meiiie en preparant la substance par des voies dilTerentes, ou, ce qui serait 
plus grave, imperfection de nos conceptions sur la structure, guide cnm- 
mode, indispensable mSme pour se retrouver parroi les combinaisons orga- 
niques en nombre sans cesse grandissant ? Les physiciens nous Tapprendront 
peut-etre bieutet. Quoi qu’il en soit, M. Dolique n’a retenu aujourd’hui que les 
courhes presentant des analogies ou des differences indiscutahles. 

II etudie notamment la variation de I’absorption de deux groupements 
chro.nopbores —G«H= et = C(C‘tl») (CO*H) ou — G(C‘H>(CO»H)* en function de 
leur el'iiunement par un nombre croissant d’atomes de carbone. Et il arrive 
sensiblemeut aux mSmes resultats que dans I’etude de la mfime variation 
pour le cas des deux groupes — G‘H” et’— GO’H ; en particulier, la liaison 
directe des deux cbromophores modifle I’absorption propre de chacun d’eux, 
et leur influence mutuelle diminue rapidement au fur et 4 mesnre de leur 
elnignement; en outre, les positions des maxima et des minima des courhes 
d’absorption cessent pratiquement de verier dans un meme sens, d4s que 
3 ou 4 groupes — CH* s4parent les deux cbromophores. 

R. Ublabt. 

PER\OT (M”" M.). Hecherches sur les combinaisons de Tiodurc 
mercurique et de I’iodure de potassium. 77/. Docl. es Sc., Paris, 
1 vol. in-8“, 8b pages, 22 figures, MASS0NetG'“,6diteurs,193f.—L’auteur4tudie 
successivement les ^quilibres Hgl', Kf, H’O aux temperatures comprises entre 
0“ et 80°, Hgl*, KI, G*H‘0 4 la temperature de 34», et HgP, Kf, G’H‘0 entre les 
temperatures de 20” et 56”. Les conclusions suivantes resultent des nom- 
breuses experiences realisees. 

Entre 0“ et 80“, il existe une seule combinaison cristallisee en solution 
aqueuse : c’est Phydrate connu Hgl*, KI, H*0. Les autres sels complexes 
decrit'i par les auteurs, de mSme que le produit anhydre, n'ont pu Stre mis 
en evidence. 

A 34'>, d ins I’alcool absolu, on obtient la combinaison cristallisee Hgl*, KI, 
G*H®0 dont I’existence n’avait pas encore ete signaiee; mais si on opere la 
cristallisation au sein de I’alcool a 9.b“, on obtient le mSme hydrate qu’en 
solution aqueu'e : Hgl*, KI, 11*0. 

Avec I’aceione, les resultats variant suivant I’etat d’hydratation du solvant 
et la temperature du milieu. A 20°, en I’absence d’eau, on obtient I’iodomer- 
curate Hgl*, KI, 1/3 4 i/4 G*H°0; en presence de 3 °/o d’eau au minimum, il 
se forme a nouveau I’l^ydrate Hgl*, KI, H*0; en presence de 2 °/„ d’eau 4 56“ 
on isole les combinaisons 2 Hgl*, 3 KI et Hgl*, 2 KI, cette dernife'e se formant 
encore 4 34°. Enfin, aux autres temperatures, on recueille d’autres sels ren- 
fermaut tous une molecule d’iodure mercurique pour une molecule d’iodure 
de potassium. 

Pour pouvoir prelever les cristaux 4 des temperatures bien determinSes et 
realiser leur analyse, d’ingenieux dispositifs, dont on Irouvera des schemas, 
ont 4t4 imagines. De nombreux tableaux et courbes permetteut au lecteurde 
suivre avec la plus grande facility la suite d’expdriences qui lui est piesentee. 

M.-Tii. FRANgois. 
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PECHON (E.)' ContriUulion & I’^tude de I’absorption des rayons 
ullra-violets par les glucosides. Tb. Doct. Uii. Paris IPbann.}; 1 vol. 
in-8”, 88 pages, 25 figures, impr. Laforest, Amiens, 1931. — II est po^sinle de 
mesurer I'absorption ultra-violette des glucosides et de leurs produiis de 
d6doubleaieiit, a condition que la dur6e de contact des radiations actives et 
des solutions des produits examiner soil assez courte pour ne pas determiner 
d’alieration (en I’espfece une vingtaine de minutes). 

Les variations des maxima d’absorption dans le spectre ultra-violet entrent 
seules en jeu quand on compare entre eux les divers corps. 

Les principales observations failes par I’auteur sont les suivantes : 
1” Chacun des glucosides etudies presente au moins une bande d'absorplion 

qui lui est propre. La spectrographie permet, avec beaucoup plus de sensi- 
bilite que la polarimetrle, de constater fhydrolyse due a faction il’une solu¬ 
tion sulfurique tres dilute, mais elle ne doiine aucune indication quantitative 
(du moins dans les conditions oii elle a dte pratiqu^e). Dans tons les cas, la 
bande d’absorption du produit de dedoublement est situee entre celle du 
glucoside et celle du produit fourni par une decomposition plus avanc6e. 

2” Le passage de la fonction alcool primaire a la fonction aldehyde ou k la 
fo'iction alcool tertiaire correspond k un deplacement de la bande d’absorp¬ 
tion vers le rouge; mais le remplacement de la fonction alcool primaire par 
la fonction cdtone provoque la disparilion de la bande et on constate alors 
une absorption continue. M.-Th. Francois. 

BARTHELEMY (Pierre). Contribution a l’6tude de I’uzara. These 
Doct. Med., Paris, 1931. — Peu de temps avant la guerre, on a introduit dans 
la therapeutique une drogue africaine extrSmement interessante, I’uzara, 
dont les proprietes antidysentdriques et antidysm6norrheiquPS, deji connues 
des indigenes, ont pu Stre constatees par de nombreux cliniciens. 

Sur le conseil de M. le professeur IIarvier, le D” Pierre Bartheleuv a con- 
sacrd sa thfese i I’^tude de cette drogue encore peu connue en France. 

Aprfes avoir rappele ce qu’on salt de la drogue, qui appartient certainement 
a la famille des Ascl^piadacdes, mais qui n’a pu encore fitre rapportde avec 
certitude a une esp^ce botanique connue, I’auteur a montr4 que faction 
exerc6e par I’uzara sur fintestin est Irfes diff6rente de celle que manife.^teiit 
sur cetorgane fopium d’une part, fadr^naline d’autre part. II a pu prouver 
que faction intestinale de fuzara s’exerce non en paralysant la musculature 
de I’intestin, mais en freinant les contractions de cette musculature. 

Enfin, le Dr Barth^emy a signale quelques heureux r^sultats que I’uzara 
lui a donnSs chez des malades atteints de dysenterie amibienne, de diarrh^e 
infantile et de dysmenorrh^e. Raymo.nd-Hamet. 

LEGRAND (H.). Giiide-formulaire des produits de regime et de 
di6t6tique. 1 vol. in-16 broche, 936 p. Prix : 56 francs. J.-B. Bailliere 
et fils, 6diteurs, Paris, 1931. — Le D” H. Legrand avail d^jk pnblid, il y a 
quelques annees, un Repertoire des specialites pharmaceutiques. A c6t6 de 
celui-ci, il y avail place pour un Formu'aire des produits de regime. Ges 
produits sont maintenant extrSmement nombreux, ce qui temoigne du souci 
toujours plus grand qu’ont les mddecins de compldter leur ordonnance par 
des prescriptions dietetiqnes raisonnees et detainees. Le medecin et le phar- 
macien ont done besoin de conuaitre avec precision la composition, les 
qualiies stomachiques et alimentaires, les indications ou contre-indications, 
la posologie et le meilleur mode d’emploi de ces aliments bygieniques ou 
produiis de regime. 
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Le volume est divis6 en quatorze chapitres, qui sont les suivants : Laits 
spAciaux; derivAs du lait; rAgimes lactAs et hypotoxiques; fa' ines et fAcalents, 
pAtes alim*-ntaires; lAgumes et extrails de lAgumes; pioduiis viiaminA'* et 
aliiiieiits-mAdicaments; produits antidiabAiiques ; viaiides et detivAs; cacaos 
et choc'dats; dessens el entremets; fruits; condiments; boissons; e»ux minA- 
ralss naturelies de table et de rAyims. Un rApertoire de plus de 20" pages 
donne, pour chaque partie, par ordre alphabAlique, la liste des differcnts 
produits, aveo I’adresse du tabricant de chacun d’eux. 

Get ou'raiie entiArement nouveau nous parait rApondre tout A fait au but 
en vue duquel il a Ate composA; aussi ne peut-il manquer de rendre, au 
pharmicien comuie au mAdecin, les services que ceux-ci peuvent atteudre 
d un tel guide, de maniement pratique et de consultation journaliAre. 

R. Weitz. 

2° JOURNAUX- REVUES - SOCIETES SAVANTES 

Cbimle biolosique. 

Obserx'ations siir le calcium, les proteines et Ic pliospliore 
inorganiqiie du s6i*um dans la carcncc experimentale de vita- 
mine B et nnanition. Observations on the serum calciuui, proteins, and 
inorganic phosj'horus in experimental vitamin B deficiency and inanition. 
ScHELLiNO (V,). Journ. of biol. Chem., 1930, 89, n” 2, p. 575. — En I’absence 
totale de vitamine B (B,-(-Bj-)- B,) dans la ration, les chiens prAsenient un 
sArum un peu moins riche en calcium (H milligr. 5 au lieu de 13 milligr. 6), 
les protAines et le phosphore inorganique du sang restant sans changement 
appreciable. Les chiens soumis au jeu'ie prAsentent Agalement une chute de 
calcium dans le sArum, mais le phosphore inorganique se irouve augmentA ; 
dans un cas, les proteines se trouvaient Agalement lAgArement diminuees. 

R. L. 

Une comparaison de rinlliience du lait iodA» et de I'iodure 
de potassium administer direclemeni, sur ia forme et la 
teneur en iode des glandes tliyr«»ides des rats. A comparaison of 
the intluence of iodized milk and of potassium iodide administered directly, 
on the size and iodine content of the thyroid gland of rats. Krai ss (W. R.) et 
Monroe (C. F.). Journ. of biol. Chem., 1930, 89, n“ 2, p. 581. — Le lait iodA 
Atait obtenu par addition d’iodure de potassium A la ration des vaches, ainsi 
prAparA il se montre aussi actif sur la glande thyroide que le lait additionnA 
directement d’iodure de potassium. R. L. 

Une rtude de la rraction au trichlorure d'antimoine pour la 
vitamine A. IV'. Le comple.xe source de vitamine B d ins i’essai 
biolog;ique de la vitamine V et la stabilitr de cette vitamine et 
de ia substance cliromogruique dans des hniles diluantes 
vaH6es. A studv of the antimony trichloride color reaction for vitamin A. 
IV. fhe source of vitamin B complex in the biological assay of vitamin A and 
the stability of vitamin A and of the chromogenic substance in various dilu¬ 
ting oils. Norbis (E. R.) et Church (A. E.). Journ. of biol. Chem., 1930, 89, ii” 2, 
p. 589. — De fortes proportions d’huile de foie de morue ajoutAes comme 
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source He vitamine A dans la recherche biologique de cette subsiance peuvent 
entrainer une chute de la courbe de poi is; cette chute est emp@ch6e par la 
presence d’une forte propDi-iioii de levure, A couilition toutefois que lalevure 
employee ne soit pas dAticiente en facteur B aotiuAvritique, thermolabile. 
Les huiles iitilisAes comine solvant ne sont pas sans action sur la vitamine A 
ou plut6t sur la subsiance chromogAnique qui parait Stre la vitamine A. La 
destruction s’a ceritue avec le temps, c’est avec I’huile d’arachides qu’elle est 
la plus rapide. Get e action destructive pent Atre en grande partie empAchAe 
par adjooction de 0,03 “/„ d’hydroquinone. R. L. 

La eliimle des lipoidesdesbacilles tuberciileux. XIX. Concer- 
nant la composition de la fraction de phosphatide isQl6 du 
bacille tuberculeux de type bovin. The chemistry of the lipoids of 
tubercle bacilli. XIX. Concerning the composition of the phosphatiile frac¬ 
tion isolated from the bovine type of tubercle bacilli. Anderson (R. J.) et 
Roberts (E. G.). Journ. of biol. Chem., 1930, 89, n® 2, p. 599. — La partie 
twjueuse proveoant de I’liydrolyse du phosphatide du bacille tuberculeux 
bovin conlient de I’inosite et du mannose. R. L. 

La souree de l’exc<>s de ealeiiim dans l’hyperealc6niie pro- 
duite par I’ergosl^rol irradi^. The source of excess calc ium in hyper- 
calceinie induced by irradiate! ergosterol. Jones (J. H.), Rapoport (M.) et 
Modes (H. E.). Journ. of biol. Chem., 1930, 89, n® 2, p. 647. — La calcAmie des 
chieiis recevant de I’ergosiArol irradie apparaii, nettement sous la dApendance 
du calcium de la ration. L’hypercalcAmie se manifesto en deux semaines si le 
calcium se trouve en proportion suffisante dans le rAgime. Au coiilraire, si 
celui-ci est paiivre en calcium, I’augmentation du Ca sArique est faible, mAme 
aprAs tioissemain*s. Si le calcium estajoutA brusquement, unehausse brutale 
du Ca sanguin est observAe aussitAt. R. L. 

Quelques observations snr le comportement de la vitamine A 
de quelques sources primaires. Some observations on the behavior of 
vitamin A in or from primary sources. Quinn (E. J.), Hartley (J. G.) et 
Derow (M. A.). Journ. of biol. Chem., 1930, 89, n® 2, p. 637. — La vitamine A 
des tissiis dc plantes sAches, de I’Apinard par exemple, pent tomber de70 “/o, 
uniquement clu fait de la conservation, quand celle-ri est prolong^e de douze 
A quiiize mois, a la lumiAre. Les graisses ranees (le beurre vieilli notamment) 
accelerent cette destruction. Les huiles se montrent cependant de bons sol- 
vanls de la vitamine A des plantes sAches, spAcialement Thuile d’arachides. 
L’activitA des extraits actifs obtenus par Apuisement des tissus vAgHtaux 
avec I’Ather de pAtrole est grandement allArAe par I’irradiation ultra-violette. 

R. L. 

Pharmacodynamie. — Therapeutique. 

Le mdeanisme de faction de I’adr^naline. VI. Variations du 
tau.x du sucre du sang;, de I'acide lactique et de la pression 
sanguine pendant I'injeetion intraveineuse continue d’adr4- 
naline. Cori (C. F.), Cori (G.T.) et Buchwald (K. W.). Amer. J. Physiol., 1930, 
93, p. 273-285. — Etude des variations du taux du sucre du'.«ang et de I’aciie 
lactique du sang des lapins normaux dAterminAes par I’injeetion iniravei- 
neuse continue d’adrAnaline 4 la vitesse de 0 milligr. 00005 4 0 milligr. 001 
par kilogramme et par minute. I,a vitesse minima active d'injection de 
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0 milligr. 00005 a 0 mllligr. 0001 par kilogramme et par minute determine une 
augmentation, non seuleraent du sucre du sang, mais aussi de I’acide lactique 
du sang. Cette vitesse d’injection est trente fois plus faible que la vitesse 
maxima de d^charge de I’adrenaline par les surrenales (mesuree par Cannon 
et Rapport), et huit fois plus faible que la vitesse de I’injeciion intraveineuse 
qui determine une 616vatiou de la pression sanguine du lapin non anestli6si6. 
Importance pbysiologique, par consequent, de I’augmentation du taux de 
I’acide lactique aprfes adrenaline. Dfes que I’injection est arrftt^e, le sucre du 
sang et I’acide lactique commein ent a baisser, indiquant que I’adr^naline 
est detruite rapidemenl, que ses effets consecutifs sont de courte dur6e. 
Similitude entre les courbes du sucre et de I’acide lactique du sang aprfes 
injection sous-cutanee et injection intraveineuse continue d’adrenaline. La 
vitesse d’injection la plus faible d’adrenaline determinant une elevation per¬ 
ceptible de la pression arterielle chez le lapin non anesthesie est voisine de 
0 milligr. 0008 par kilogramme et par minute. P. B. 

M^canisme de Taction de Tadr^naliiie. VII. Modifications du 
taux du s^lycog^ne, de Tacide lactique et des phosphates mus- 
culaires. Cost (G. T.). Amer. J. Physiol., 1930, 94, p. 557-563. — Le taux 
du glycogene des muscles gastrocnemiens droit et gauche extirpes 4 trente 
minutes d’intervalle chez le rat anesthesie 4 I’amytal est du mSme ordre de 
grandeur. Quand, aprfes extirpation du premier muscle, on injecte de I’adre- 
naline par la voie sous-cutande ou intraveineuse a une vitesse constante, on 
observe toujours une diminution nette du taux du glycogdne du 2* muscle. 
Vingt a quarante minutes apres I’injection d’adrdnaline, la teneur en phospho- 
creatine du muscle n’est pratiquement pas modifide, les phosphates inorga- 
niques prdsentent une Idgdre diminution et le taux de I’acide lactique du 
muscle et du sang est nettement plus dlevd. P. B. 

EITct de Tinjection intcaveineusc continue d’adr^naline sur 
le metabolisme hydrocarbon^, le nietabolisme basal et le 
systt^uie vasculaire des honimes norniaux. Gobi (C. F.) et Buch- 
WALD (K. W.). Amor. J. Physiol., 1930, 95, p. 71-78. — Injection iutravei- 
neuse d’adrenaline chez des homines norraaux pendant une pdriode de trente 
minutes, la dose de 0 milligr. 00005 par kilogramme et par minute a dtd la 
vitesse d’injection la plus faible determinant encore une elevation de la 
pression sanguine, du taux de I’acide lactique du sang et du metabolisme 
basal; la dose de 0 milligr. 000025 par kilogramme et par minute peut encore 
augmenter la frequence du pouls et de la respiration et la glycemie. Apres 
I’administration d'adrenaline, la frequence du pouls, la respiration et la 
pression sanguine reviennent a leur niveau initial en cinq a dix minutes, 
le metabolisme basal en quinze 4 trente minutes, la glycemie et le taux de 
I'acide lactique du sang en p us de trente minutes. P. B. 

ElTet de I’adr^naliuc sur Tutilisatioii du sucre chez les ani- 
maux anesthesias h Tamytal. Cori (G. T.). Amer. J. Physiol., 1930, 95, 
p. 285-291. — L’anesthesie 4 I’amytal qui n’a par elle-meme qu’un leger effet 
augmente considerablement Faction depressive de I’adrenaline sur I’utilisa- 
tion du glucose. P. B. 

Le Gerant: Louis Factat. 
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MEMOIRES ORIGINAUX 

Contribution el l'6tude chimique de la pate de « guarana ». 

Le « guarana » est une piante originaire des r6gions 6qualoriales de 

I’Am^rique du Sud oil elle est employee, depuis des temps imm6mo- 

riaux, en raison de ses propri6t6s stimulantes et toniques. De Humboldt 

et Bonpland Font fait connaitre en. Europe au retour de leur ceiSbre 

exploration et Kuntu I’a decrite sous le nom de Paullinia Cupana H. B. 

etK.de la famille des Sapindacees. Les indigenes utilisent les racines, les 

feuilles et les fleurs de « guarana » k I’^tat d’infusion; quant aux graines, 

ils les broient et fa?onnent la pAte obtenue en cylindres, en pains, etc., 

qu’ils font s6cher, ce qui assure une longue conservation de la drogue. 

Au moment du besoin, on rApe un peu de ce produit, devenu trAs dur, 

et on absorbe la poudre avec de I’eau. L’usage de la pAte de « guarana » 

s’est beaucoup developpe et sa fabrication estdevenue depuis peu indus- 

trielle au Br6sil. 

La composition chimique de la pAte seche de « guarana », ousimple- 

ment « guarana », a At6 Atudiee A plusieurs reprises. Th. Martius en a 

retire le premier un principe cristallisA en 1826 et lui a donnA le nom 

de guaranine (1). Ce principe a 616 identify en 1840 A la th6ine on 

1'. Reproduction interdite sans indication de source. 

Bull. So. Pharm. (Fevrier 1932). ^ 
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cafeine par Berthemot et Dechastelus (2) et par Th. Martius lui- 

meme (3). 

Plus recemment, en 1890 et en 1892, Schar (4), puis Thoms (5), out 

annonc61a presence d’un autre alcaloide donnanl les reactions colorees 

dela morphine. Enfin, il y a une vingtaine d’annees, tandis que Goris 

et Fedteaux (6) retiraient du « guarana » une combinaison de tanin et 

de cafeine, Nierenstein (7) affirmait que le principe actif n’etait ni de la 

caf6ine, ni de la thdobromine ou une substance analogue, mais une 

base nouvelle, de composition et de proprietes tout ci fait 

diffcrentes, qu’il a appel6e jS-g^arinine (8). 

Ayant eu I’occasion de disposer de plus d’une dizaine d’6chantillons 

authentiques de pcite indigene et de pfite industrielle, nous les avons 

examines avec soin pour savoir s’ils renfermaient ordinairement de la 

cafeine et, au moins parfois, une des substances signaWes par Schar, 

Thoms et Nierenstein. 

Tout d’abord, nous avons applique k 10 gr. de chacun des 6chantil- 

lons de pate finement moulue la m^thode d’exlraction el de dosage de 

la cafeine proposSe autrefois par Fun de nous (9). Nous avons constat6 

ainsi que tons les 6chantillons renfermaient une forte proportion de 

cafeine. Cette proportion 6tait peu variable d’un 6chantillon k I’autre. 

Dans le produit indigene, elle 6tait en moyenne de 48 gr. par kilo¬ 

gramme, a 0,23 pr6s. Dans le produit industrial, charge d’un peu 

d’amidon, elle 6tait encore de 42 gr. en moyenne,. avec des ecarts de 

0,3 °/„ au plus. 

La substance extraite dans tons ces dosages avail Faspect cristallis6 

de la cafeine anhydre et fondait, au bloc Maquenne, A 2 ou 3“ settlement 

aui-dessous du point de fusion + 236" de la cafeine pure. 11 6tait pro¬ 

bable, d’apres cela, qu’elle ne renfermait que des traces de substances 

^trangeres. Pour savoir exactement 4 quoi nous en tenir ci ce sujet, 

nous avons trait6 un fort echantillon de pate indigene et nous avons 

soumas la cafeine retiree k un fractionnement systematique. 

Deu34 cent cinquante grammes de la pdte reduite en poudre 6110(10) out 

ete epuis6s il fond par Feau bouillante, jusqu’a ce qu’un peu de liquide 

d’epuisement, additioone d’acide chlorhydrique, ne donnit plus mifime 

de-trouble par Facide silico-tungstique (I'l). II y avail alors environ 

lOilitres de liquide. On a deMqu6 ceiui-cii par le sous-acetate de plomb, 

pr^cipib^ Fexces de plomb par Facide sulfurique et concentre lb' solu¬ 

tion filtree incolore, par distillation dans le vide, jusqu’au volume de 

600 a 700cm’. Par agitation dans une ampoule k robinet, b cinq reprises 

dilTerenties, avec chaque fois 1 litre de chloroforme, on a enTevb loute la 

cafdine. L’addition d’acidte silico-tungstique A la solution fortement con- 

centree ne donnaiit pas de pr^cipit^, meme en presence d'acide chlor¬ 

hydrique. Tonies les bases organiques extraites par Feau avaienl done 

et6 enlevees par le chloroforme. 
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En distillaiit ce dernier, il est resle dans le ballon nn produit presque 

blanc. On Fa dissous dans I’eau bouillante, on a ajonie nn pen de 

charbOft de sucre, filtre a chaud et etapore ft sec. II est reste 11 gr. 

environ de r4sidu, seche ft +100®, d’un point de fusion-}-232-233'. 

Pour le fractionnemenl, le produit brut a ftte pulverise et agite dans 

an flacon avec 100 ctn’ d’eau, ft I’aide d*une roue hydtaulique, ft la tem¬ 

perature du labortttoire. Apres vingt-quatre heures, la solution saluree 

a eie separee par decantation et filtration, puis evaporee ft sec. On a 

remis 100 cm’ d’eau sur la partie indissoute. Aprfts vingt-quatre heures 

d’agitation, on a separC la solution saturee qui a fourni ufte deuxiftme 

fraction, et ainsi de suite jUSqu’ft epuisement du produit brut. 

Dfts la deuxieme fraction et jusqu’ft la sixiftme et derniere, le coeffi¬ 

cient de solubilite et le pOidt de fusion ont et6 constants et identiques 

ft ceux de la cafftine pure [dOeffiCient de solubilite ; 1 gr. 68 pour 100 cm’ 

d’eau ft -1-20“; point de fusion 235-236°] (12). 

La premiere fraction, qui renfermaitles diverses impuret6s entratnees 

par le chloroforme, diffCrait trAspeU de la cafeine : coefficient de solu- 

bilile : 1 gr. 70 dans 100 cm’ d’eau ft -j- 20°, point de fusion 230°. On 

I’a redissous dans I’eau, additionne d’HCl et d ecide silico-tungstique en 

Iftger exces. Le precipitft a ete essore, lave ft I’eau acidulfte et redissous 

dans I’eau ammoniacale. Par agitation avec du chloroforme, on ft obtenu 

de la cafftine ayftnt le coefficient de solubilite et le point de fusion de la 

cftfeine pure. 

L’analyse eiftmenlaire, enfin, a donne : 

.FHACriON I KlUCTION IV CAI.Cl'LK 

Carbone. 49,SO 49,47 49,48 
Ilydrogene. 5,31 3,40 S,16 
Azote. 28,80 28,83 28,86 

Le produit estrait par la methode sus-ifidiquee eiait done forme de 

cafeine et, ft des traces pres d’impuretfts non basiques, rien que de 

oafeine. 

Nous avons ensuite applique la metbode de Stas-Otto, employee par 

ScHAR et Tboms, 

Cent gr. de poudre fine ont ete melanges avec 300 cm’ d’alcool a 00° 

et 1 gr. 5 d’acide tartrique. Aprfts une demi-heure de digestion ft 70-75", 

on a centrifuge et d6cadte. Cette extraction a 6te repeffte deux fois. Les 

liquides alcooliques r6unis ont ete rdduits, par distillation dans le Vide, 

ft un petit volume ; on a sftpare les substances grasses et rftsineuses ft 

I’aide d’un filtre mouille et le liquide acide a ete agite avec de I’ether. 

C’est dans le residu d’evaporation de cel ether que devait se trouver 

I’alcaloide analogue ft la morphine siguaie par SCuar et par Thoms. Nous 

y avons trouvft seulement de la cafftine souillfte de matieres tanniques, 

qui avaient fait croire ft la presence d’une nouvelle base. 
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Eafin, nous avons repris le travail de Nierevstein en suivant la 

technique m6uie de I’auteur. 

Le guarana finement pulverise a 6t6 extrait avec de I’alcool contenanl 

1 °/o d’acide chlorhydrique k une temperature 50“ Si 60° sur le bain-marie. 

Nous avonsopdresurdesechantillons de 20 gr. et traite trois foisparoO cm* 

d’alcool. Les extraits refroidis, d’une belle couleur rouge fonce, ont ete 

reunis et neutralises par une quantite calcuiee d’ammoniaque. II s’est 

depose un precipite brun-rouge que Ton a separ6 par centrifugation et 

traite par I’alcool bouillant. On a ajoute un peu de charbon de sucre, o» 

a fait bouillir un quart d’heure, puis filtre etevapore au tiers du volume- 

primitif. II s’est depose des cristaux en aiguilles, comme il est indiqufr 

par Nierenstein. Ces cristaux etaient jaunatres, amers, solubles dans 

I’eau et precipitables par les reactifs generaux des alcalo'ides. Ils se 

sublimaient avant de fondre, dejci tres nettement vers 180“. Leur point 

de fusion instantane au bloc Maouenne etait k 222“-223“. 

Nierenstein avait obtenu dans ces conditions des aiguilles fondant k 

217-219° et donnant lieu k une legere decompo.sition des la temperature 

de 167-169°. Sans les purifier davanlage, ni en donner d’autres caracte- 

ristiques, il les avait sechees et analysees. II y avait trouve seulement, 

ce qui est peu vraisemblable, 9,14 d’azole au lieu de 28,86 contenus 

dans la cafeine. 

Nous avons soumis noire produit e plusieurs essais de purification, 

soil par sublimation, soil par crislallisation dans I’eau et dans I’alcool, 

soil par precipitation k I’etat de silico-tungstate, regeneration par rammo"- 

niaque et extraction k I’aide d’un solvant organique. Nous sommes 

arrives par ces trois meihodes b une meme substance cristallisee, 

blanche, fondant e -[-233-236“, ayant toutes les proprietes de la cafeine. Le 

moins qu’on puisse dire pour expliquer les resultats de Nierenstein est 

qu’il atravailie avec une substance tres impure. 

En resume, la p&te sechee d’amande de guarana renferme reguUe- 

rement de la cafeine : en moyenne 4,8 “/„ lorsqu’elle est preparee par les 

indigenes et 4,2 “/„ lorsqu’elle est de fabrication industrielle. Dans un cas 

comme dans I’autre les oscillations sont tres faibles. 

Il n’y a pas d’alcaloide analogue e la morphine. Scuar et Thoms ont ete 

induits en erreur par des reactions phenoliquesprovenant des tanins du 

guarana. Quant e la p-guarinine, que Nierenstein avait cru decouvrir et 

e laquelle il attribuait la formula C‘'’H‘’0“‘N‘, elle rdsulte d’une experi¬ 

mentation imparfaite et doit etre consid6ree comme inexistante. 
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Gabriel Bertrand, P. de Berredo Garneiro. 

£tude critique des m6thodes 
de dosage des alcaloides dans les feuilles de coca. 

Les methodes de dosage des alcaloides des feuilles de coca ne sont pas 

nombreuses; dans les Pharmacopees, elles se r^duisent irois et sont 

inscrites dans les formulaires suivants (’): Pharmacop6es beige, suisse, 

«spagnole, mexicaine. 

Nous donnerons d’abord la technique de ces diff^rentes methodes 

avant de faire une critique des operations effectuees au cours du dosage. 

PnociDe BELGK. — 12 gr. de poudre de coca (tamis n“ 40] sont introduits 
dans une Hole avec 120 gr. d'ether, on agite vigoureusement et on ajoute 
S cm* de NH’ 4 17 °/o et 3 cm* d’eau, on laisse en contact une heure en agilant 
de temps en temps. On decante sur du coton hydrophile la plus grande partie 
de la solution etherSe; pour clarifier, on ajoute 5 cm’ d’eau, 1 gr. 25 de talc et 
on agite jusqu’i clarification; on d6cante sur un fillre sec et couvert, puis on 
preifeve 80 gr. de la solution ether6e. 

On distille complfetement I’ether. Le r^sidu est dissous dans 25 cm* d’ether 
pur employe en quatre fois et on rSunit les solutions 6therees dans une 
ampoule 4 decantation. On ajoute 40 cm* de solution centinormale de HCl, 
on agite cinq minutes. Apres separation des liquides, on recueille la solution 
acide en la passant sur un filtre mouilie, on termine le lavage de la solu¬ 
tion eiheree avec trois fois 10 cm* d’eau et finalement on lave le filtre avec 
5 cm* d’eau. 

On titre I’exces d’acide par une solution N/lOO de NaOH en presence de 
tl gouttes de rouge de methyle (solution 4 2 ’’/oo). 

1. La PharmacopAe des U. S. A. (8* ed.) indiquait un proedde qui a etd supprirnd 
dans les editions postdrieures. 
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On doit trouver ait inoins 19 cm%8 de HCl N/lOO eopibine au? alealoides. 
Le chiffre minimum d’alcaloides totaux que doit contenir la feuille est 

a.,P : ».»X 0.0030:1X10 ^ 

PROCEDhi SUISSE (’). — 12 gr. de poudre de coca (tamis n” 37 a 40) eonl places 
dans un flacon avec 120 gr. d’dther (”). On laisse en contact dix minutes, on 
agite frgquemment. On ajoule 5 cm^ de NH" 4 10 “/o et 5 cm* d'eau et on 
laisse en contact une demi-heure en agitant vigoureusement. Apres un repos 
sufflsant on decante 80 gr. sqr dq coton hydrophile, on epuise alors par 
30 cm* de HGl 4 0,5 •/„, puis 4 trois reprises et ipSme plus s’il le faut, par 
10 cm* du meme acide jusqu’4 ce que quelques gouttes de la solution ne pr4- 
cipitent plus par le rSactif de Mayer. 

Les solutions acides ftltrees sont rlunies dans un entonnoir 4 decantation, 
alcalinis4es par NH* H ^puisdes par 40 cm*, puis 20 cm* et plusieurs fois 
10 cm* d’ether. 

Les solutions dttidrees. apres filtration sur coton degraisse, sont rdunies 
dans un matras tard, on distille I’dther et, ce dernier dvapord, on ajoute a 
deux reprises 5 cm* d’dtiier que Ton dvapore 4 chaque fois. 

On sdche le residu 4 lOO” jusqu’4 poids constant. 
On doit obtenir un poids de 0,056, ce qui correspond 4 un minimum 3e 

0,700 o/o d’alcaloide.s totaux jq = o gr. 700. 

Pharmacopee espagnole (*). — Ce procddd est egalement un dosage gravi- 
mdtrique dont le principe est identique 4 celui de la Pharmacopde- suisse. 

II se distingue en ce que la prise d’essai de la poudre de coca (tamis n" 37) 
est de 25 gr. On ajoute 200 cm* d’dthep et 10 cm* de solution NH’ concentrde 
et 60 cm* d’eau 4 O'. On laisse en contact une demi-heure et on prdldve 
100 cm’ d’dther; mais toutes ces opdrations doivent se faire 4 0°. Enfin, la 
pesde des alcaloides se fait apres dvaporation de I’ether au bain-marie et 
dessipcation sur I'aoide s iUurique. 

Le litre minimum de la poudre est flxd 4 0,g00 %. 

Phahhacopke uexicaine. — 10 gr. de poudre sont 4puises par lixiviation 
avec de I’alcool 4 50". La solution alcoolique est dvaporde jusqu’a obtention 
d’un petit volume (10 cm’ par exemplej, on ajoute 23 cm* d’ether, 2 cm’ NH* 
et on agile deux minutes. On laisse reposer et on s^pare la couche aqueuse 
que Ton agite 4 deux reprises avec de I’dther. Les solutions dthdrdes rdunies 
sont alors agitdes pendant une 4 deux minutes avec 5 cm’ de SO*H’ normal et 
5 cm* d’eau. On repute les lavages deux fois avec 9 cm* d'eau et 1 cm* de 
SO* H* normal. 

Les solutions sulfuriques rdunies sont additionnees de 20 cm* d’dther et 

1. Procddd inspire de la methode indiquee par Keller. Schweiz. Wochoasch. f. 
Chem. u. Pharm., 33, 1.S95. 453. 

2. La Pharmacopde sui-se indique, par erreur, 120 cm*. 
3. Ce procddd est ceiifi indiqud par de Jong. Bee. tray. chim. Pays-Bas, 1905, 24, 

307-308. 
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NH’jusqu’ci alcalinite au tournesol et sent agit6es de une k trois minutes; on 
decante I’ether et on continue I’epuisement par des lavages de la solution 
aqueuse avec 2-3 fois 15 cm’ d’^tlier, on 6vapore la solution 6th6r6e au bain- 
marie jusqu’a poids constant. 

La teneur minimum de la poudre est de 0 gr. 300 °/o. 

L’examen de ces m6thodes de dosage montre que toutes font employer 

rather comme solvant des alcaloides. Dans ces conditions, on ne dose 

que la cocaine, la cinnamylcocaine et les truxillines; la benzojd-ecgo- 

nine et I’ecgonine etant insolubles (*j. 

Pour nous assurer que I’ecgonine et la benzoyl-ecgonine n’dtaient pas 

entratnSes en presence des autres bases, nous avons prepare des solu¬ 

tions de chlorhydrate de cocaine auxquelles nous avons ajout6 soil de 

I’ecgonine, soil de la benzoyl-ecgonine ou les deux k la fois,et, dans ces 

solutions, nous avons dos6 les alcaloides par extraction ^ I’ether aprfes 

d^placement par MH’. 

Premiere experieace. — 100 cm’ de solution aqueuse contienaentOgr. 4302 
de cocaine base et 0 gr. 3403 d’eegonine dissoute dans HGl; on pr^leve 10cm’ 
de cette solution, on dSplace I’alcaloide par NIP, on extrait 4 I’ether, et, apres 
evaporation de Tether, on seche sur Tacide sulfurique jusqu’4 poids constant 
et Ton pfese : on trouve ainsi 0,0433 et 0,0426. 

Deuxieme experience. — 100 cm’ de solution aqueuse contiennent 0,4302 
d« cocaine et 0,2013 de benzoyl-ecgonine en solution chforhydrique. Le 
dosage, sur 10 cm* de cette solution, par extraction k Tether, donne 0,0431. 

Troisieme experience. —100 cm^ de solution contiennent 0,4302 de cocaine, 
0,1701 d’eegonine et 0,1456 de benzoyl-ecgonine dissoute dans HGl. Le dosage 
sur 10 cm’ de la solution donne 0,0427 et 0,0433 d’alcaloides. 

Le poids d’alcaloides isol6s dans les trois operations correspond au 

poids de la cocaine; comme le produit isol6 fond a 97° au lieu de 98° 

(ebiffre theoriqne du point de fusion de la cocaine), nous pouvons 

dire que Teegonine et la benzoyl-ecgonine ne sesont pas dissoutes et ne 

faussenl pas le dosage. 

Le memo essai, fait avec la tropacocaine au lieu de cocaine, nous a 

donne les memes resultats. 

L’exanaen particulier de ehacun de ces proc^d^s nous suggere' les 

remarques suivantes : 

La Hiarmacopee beige ne fait pas faire la purification des alcaloides 

obtenus lors d’un premier 6puisement, alors que les autres Pharma- 

copees prescrivent ce traitement. Nous verrons Timportance conside¬ 

rable de cette manipulation. 

1. Le* hygrines. sont solubles dans Tfither mais disparaissent par volatilisation 
lorsqu’on fivapore Tether. 
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Comme inconv6nients moins grands, nous signalerons : 

1“ Les deux filtrations de I’^lheretles perles qui s’ensuivent malgre 

les precautions prises; 

2° La difficulte d’obtenirSO gr, du second filtral; 

3” La trop faible quantile de HCl N/lOO ajoute pour le dosage; 

4° Le manque de netlele du virage; le liquiue sur lequel on fait le 

dosage est toujours un peu colore, de sorte que I’appreciation du chan- 

gement de teinte du reactifne peut sefaire qu’e 2 et parfois 3/10 de cen¬ 

timetre cube. Le dosage exigeant environ 20 cm* de liqueur alcaline, 

I’erreur peut etre, de ce chef, de 1 “/o environ. 

L’addilion de talc pour edaircir la solution etheree est excellenle, 

rnais il ne fautpas craindre de laisser le melange se reposer assez long- 

temps, car la claritication et la separation des couches liquides sont 

alors tres nelles. 

Pour le precede sulsse, nous ne pouvons attirer I’attenlion que sur la 

perte par evapo^ration de I’ether lors du pr6ievement de la portion aliquole 

et surtout sur la dessiccalion du produit e 100° jusqiia poids constant. 

Dans ces conditions, il est impossible d’obtenir un poids constant, 

ainsi que le monlrent les chiffres suivanls, pris parmi un des nombreux 

dosages fails pour verifier cette methode : 

Apres Evaporation A la tempErature ordinaire et vingt- 
quatre heures 4 Texsiccateur. 0,0*21 

Apres 10 minutes an bain-marie. 0,0116 
_ 30 — — —   0,0111 
— SO — — —   0,0104 
— 10 — a letuve a 100».,. . 0,0696 

• — 30 - — a—.  0,0661 
— 60 — — a—. 0,0616 
— 150 — — a -. 0,0611 

Cel inconvenient n’existe pas avec le precede de la Pharmacopee 

espagnole qui fait faire la dessiccalion sur SO*H* et qui evile egalement 

la perte d’etber par evaporation en faisant faire le preievement 0°, ce 

qui est relativemenl facile depuis que les appareils producteurs de froid 

existent dans les laboratoires. 

Dans ce dernier precede, on pourrait critiquer I’emploi d une grande 

quantile d’eau el de NH*, mais cette quantite est calculee pour que les 

coefficients de solubilite de I’eau dans I’ether et de I’ether dans I’eau 

s’dquilibrent. 

10 gr. d’eau dissolvent environ.5 gr. 8 d’Ether (•) 
200 gr. d’Ether dissolvent environ.6 gr. d’eau. 

1. L’Elher se dissout dans 12 parties d'eau et dissout lui meme 3 “/o de ce liquide 
(Codex). 
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de sorte que I’erreur que Ton poiirrait faire sur le prelevement de la 

partie aliquote est relativement faible. 

La critique la plus serieuse que Ton puisse faire 3i la methode mexi- 

caine, avec la pes6e de Talcaloide apres Evaporation au bain-marie 

Jusqu’a poids constant, est ceile de I’Evaporation de la solution alcoo- 

lique provenant de I'epuisement de la poudre. Cette Evaporation devrait 

Etre faite E froid, car, au bain-marie, il y a dEjE hydrolyse de la cocaine 

et on constate alors une diminution du titre en cocaine, diminution 

proportionnelle au temps de chaulTage. 

Nous donnons ici les rEsultats des analyses faites sur une poudre de 

coca de Bolivie, d’aprEs les diffErentes mElhodes ('). 

Les trois procEdEs (espagnol, suisse, mexicain) donnent des rEsul¬ 

tats comparables. Les chill’res un peu Irop forts fournis par la mEthode 

suisse proviennent de ce que, pendant la filtration, la solution EthErEe 

s’est lEgErement concentrEe et le taux de 1 % obtenu dans le second 

cas, oil la filtration a Ete longue, le prouve tres nettement. 

Le chiffre 0,832 obtenu dans le premier dosage de la PharmacopEe 

mexicaine est trop faible parce que la cocaine s’est hydrolysEe pendant 

I’Evaporation de la solution alcoolique. Lorsque I’Evaporation est faite 

dans le vide sulfurique, le rEsultat concorde avec celui de la mElhode 

espagnole, comme le montre le second dosage. 

La grande difTErence qui existe entre les rEsultats fournis par le 

procEdE beige et les autres procEdEs n’est pas sans nous avoir surpris. 

Cette diffErence s’est toujours montrEe aussi considErable, d’une 

facon conslante, dans les nombreux dosages exEcutEs sur la mEme 

poudre et sur d’autres echantillons. Ex. : 0,782 et 0,800 (mEthode 

espagnole) et 1,852 ”/o (mEthode beige) avec une autre poudre de coca 

4e Bolivie. 

On pent montrer que cette diffErence est due E la non-purification des 

alcaloides. 

Un dosage, suivant le procedE beige, avec la poudre de coca de 

Bolivie ayant servi 4 lous nos essaip, a EtE effectuE, sur 12 gr. de 

1. Cette s6rie d’analyses est extraite de nombreux dosages que nous avons fails 
sur des feuilles de coca et sur les produits prAparAs par nous ou livrAs par le com- 
•merce, et dont les resullals seront donnas dans one publication posWrieiire. , 

phabmacopSe phabmacopee 
espagnole suisse 

PHARMACOPEE PHABMACOP^E 
mexicaine beige 

0,9064 0,94 0,832 (6) 2,04 
0,9008 1,00 (a) 0,904 (c) 2,04 

. . » 2,03 
» » » 2,003 

(a) Filtration trOs longue. 
■(b) £ivaporation de la solution alcoolique au bain-marie. 
(c) Evaporation de la solution alcoolique dans le vide sulfurique. 
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poudre. Aux 80 gr- da solution ^thfeae pr^levee, on a ajout6 60 cm® 

de HCl N/lOO et ii a fallu 6 cm®,4 de NaOH N/lOO pour neutraliser 

I’acide non combine, soit 53 cm®,6 d’aeide combine correspondant a ; 

0.00303X 53.6X10 ^ ^ , ,,3 . dXIcaloldes. 

Sur la solutionprovenant du dosage, on a fait la purification dee alca- 

loides comme dans la methods espagnole ou suisse. On a alcalinise par 

NH’ et extrait les alcaloides par Tether. Les solutions eth6r6es ont et6 

6vaporees puis sech6es jusqu’a poids constant dans un exsiccateur el 

on a trouve un poids de 0,0738 correspondent h : ^ X 10 

= 0,922 °lo. 

Ca r6sidu a 6te alors dissous dans 40 cm® d’HGl N/lOO et il a fallu 

13,7 de NaOH N/lOO pour neutraliser Tacide non combine, soit 24 cm* 

d’acide combin6, correspondant a : ^ X 10 =0,920 “/o- 

Ilest done bien demontr^ que la methode de dosage sans purification 

de la Pharmacopee beige pent donner des resultals doubles de ceuxdes 

autres m6thodes dans lesquelles la purification des alcaloides est 

effectu^e. 

Nous avons voulu determiner la nature des corps qui pouvaient ainsi 

intervenir pour fausser le dosage ; 

l" Nous avons recherche si la solution etheree ne pouvait retenir HGl fixe 
sur un compose quelconque, soluble dans cet ether. Pour cela, nous avons 
dose HGl total (HGl fibre et HCl combine aux alcaloides) dans la solution 
aqueuse sur laquelle on pratique ordinairement le dosage. 
‘ Nous avons retrouve integralement tout HGl mis en cEUVie. 

2“ Avant d’ajouter k la solution etheree Tacide N/lOO, nous Tavons lavee k 
trois reprises differentes avec 10 cm’ d’eau. Nous avons obtenu une solution 
etheree et une solution aqueuse. A chacune d’elles nous avons ajoute des 
quantites determinees de HCl N/lOO et avons ensuite dose la quantite d’acide 
disparu dans les 2 cas. 

L’addition de cet acide k la solution etheree s’est comportee normalement, 
mais Taddition d’acide k la solution aqueuse s’est comportee differemment : 
il s’est forme un trouble blanchatre qui nous a fait penser a la decomposition 
d’un gel. 

Le dosage de HGl N/lOO combine, dans les 2 cas, nous a donne un chiffre 
presque identique a celui obtenu dans un dosage-temoin, fait selon la 
methode beige [47 cm’,9 au lieu de 48 cm’,9] ('). 

3“ La solution aqueuse ayant trouble par addition d’acide a ete additionnee 
de CO'Na^ et distillee. Nous avons recueilli le liquide dans HClN/100 et 
avons constate que cette solution precipitait le reactif de Nkssleh en rouge et 
le reactif de Mayer. Il y avait done presence probable de NH’ et d’une base 
volatile et meme de tous les deux. 

1. Dans la solution aqueuse le virage n'est pas net. 
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4” Nous avons alors op6re surune plus grande quantity de poudre (800 gr.). 
Nous avons oper6 exactement comme pour le dosage- La solution 6ther6e a 

lavee a I’eau et la solution aqueuse additionnde de HCl. 
L’^puisement a l’6ther nous a donn^ un melange d’aeides gras parmi les- 

quels nous avons pu caract^risgr I’acide linolSique par son t^trabromure 
(point de fusion -f 112“). La solution aqueuse privee d’acides gras a 6t6 alors 
additionn^e de CO“Na® puis distillde. Nous avons recueilli le liquide dans HCl 
dilud et avons evapord cette solution chlorhydrique au bain-marie. Sur la fln 
de reparation, le liquide rougissant fortement, nous avons termini cette Eva¬ 
poration dans le vide sulfurique. Le chlorhydrate obtenu est entierement 
soluble dans I’alcool absolu, dEliquescent, prEcipitantpar tous les rEaotifs des 
alcaloides (acide picrique, ehlorure de platine, rEactif de Mavsb) et preud, 
par alcalinisatiop de la solution, une odeur caractEristique de base aminEe. H 
ne semble pas contenir de chlorhydrate d’ammoniaque. 

L’erreur du procede de dosage de la PharmacopEe beige provient done 

de ce que, lors de I’epuisenient de la solution EtherEe par HClN/100, cet 

acide sature les bases cpcainiques et dEcompose une combinaison 

d’acides gras avec NH’ ou une base aminEe. 

La trop petite quantitE de produit ne nous a pas permis de caracte- 

riser cette base, mais nous esperons pouvoir le faire en opErant avec 

une plus grande quantitE de matiepe premiere. 

En rEsumE, cette Etude montre la nEcessitE d’unifier les mEthodes 

d’analyses des mEdicaments. 

En ce qui concerne les mEthodes de dosage des alcaloides dans la 

feuille de coca (eegonine et benzoyl-ecgonine exceptEes), la plus prE- 

cise nous parait etre celle de de Jong adoptEe par la PharmacopEe espa- 

gnole. 

C’est ce procEde que nous emploiepons pour le dosage des differentes 

feuilles de coca qui nous serviront E obtenir les prEparations du Codex 

fran9ais, en vue du titrage de ces prodnits qui va s’imposer h la suite de 

la nouvelle loi concercant les stnpefiants. 

Professeur A. Goris. A. Chalmeta. 
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Viscosit^s des huiles aux basses temperatures. 
Contribution a I'etude de la congelation des huiles mindrales 

et de I’huile de ricin. 

Le but de ce travail est d’abord d’etablir et d’uliliser une melhode 

simple de mesure des viscosit^s des huiles de graissage h des tempe¬ 

ratures assez basses, ensuite d’etudier la congelation de ces lubrifiants 

eten parliculier la congelation de I'huile de ricin, d’un emploi si inte- 

ressant dans les moteurs d’avions, mais dont la solidification en hiver, 

dans les reservoirs et les canalisations, prorogue souvent des accidents. 

Le coefficient de viscosite, sa definition et sa mesure. — Dans un 

fluide visqueux, si un plan P se deplace en glissant sur luirmeme d’un 

mouvement lent et uniforme, il exerce sur une surface S parallele et 

immobile une force F dans le sens du mouvement proportionnelle a 

I’aire de la surface S, e la vitesse V de translation du plan P el en raison 

inverse de la distance d qui separe S de P. 

Dans le systeme C. G. S., quand la distance d est de 1 cm. et que le 

plan P est anim6 d’iine vitesse de 1 cm. par seconde, la force d’entrai- 

nement qui s’exerce par centimetre carr6 de surface S s’appelle le 

coef/ieient de viscosite du fluide et s’evalue en « poises ». Ce coefficient 

se mesure toujours en appliquant la definition prec6dente a des mouve- 

ments plus ou moins compliqu6s. Un certain nombre de savants ont 

d6crit des methodes de mesure bashes sur la determination du couple 

d’entrainement subi par un cylindre d’axe vertical, plong6dans un vase 

cylindrique coaxial, contenant le fluide et enlralne d’un mouvement 

uniforme. Couette(‘) et plus r^cemment Leroux(’‘) ont fait des mesures 

sur I’eau, H. R. Lillie (') a execute des mesures sur I’huile de ricin. 

On pent 6tre s6duit par I’^l^gance et la simplicil6 de cette m6thode, 

qui permet m6me la construction d’appareils de mesure k lecture 

directe; on ne pent manquer cependant de remarquer que la realisation 

de temp6ratures tres diff6rentes et inferieures 0°, bien constantes pen¬ 

dant la marche d’une experience, est assez difficile. 

Je me suis d6cid6 utiliser la vieille mSthode du tube capillaire, 

connue sous le nom de m^thode de Poiseuille. La plupart des viscosi- 

mStres connus sont bas6s sur elle. On salt que, quand un fluide est 

pouss6 ft Iravers un tube capillaire cylindrique assez long par une pres- 

1. M. CouETTE. Eludes sur le frotlement des liquides. [Annates du chiniiu et du. 
physique, 1890 (6's.), 21, p. 433-510. 

2. Pierre Leroux. OOtermination du coefficient de viscosiffi de I’eau, en valeur 
absolue. Annates de physique, 1925 (10' sOrie), 4, p. 163-248. 

3. H..R. Lillie. The Margules method of measuring viscosities modified to give 
absolute values. Physical Beview, 1930, 36, II, p. 347. 
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sion constante, le d^bit du fluide ti travers le tube est proportionnel ci la 

difference de pression qui existe entre I’amont et I’aval et qu’il varie en 

raison inverse de la viscosite du liquide; d, condition cependant que le 

debit soit assez lent pour que les filets de liquide soient bien paralleles. 

La formule qui donne la difference de pression est: 

, 8/Q 
p 

Ob 1 est la longueur du capillaire, R son rayon, Q le debit du liquide et v) 

le coefftcienfde viscosite de la substance. Etablie d’abord experimenta- 

lement par Poiseuille, cetteloi fut ensuite tiree de cerlalnes hypotheses 

hydrodynatniques simples. Les experiences de Gouette et d’OsBORNE 

Reynolds ('), ainsi que les remarques de M. Brillouin (’), montrentque 

cette formule s’applique tres exactement, b condition de tenir compte de 

la forme de la veine liquide b I’entree et h la sortie et de corriger la 

formule en faisant intervenir la force vive du liquide, si le regime 

d’6coulement n’est plus trbs lent. Si le regime est tresrapide, les filets 

ne restent plus paralleles, des tourbillons apparaissent, la resistance 

h I’ecoulement s’accroit beaucoup et I'influence de la viscosite du 

liquide ne resle plus prepond6rante. 

Beaucoup de viscosimetres' utilises dans les laboratoires industrials 

sont des applications correctes de la loi de Poiseuille; tels sont les vis¬ 

cosimetres Vles, Ostwald, Baume, etc..., ils permeltent de comparer 

entre elles un grand nombre d’huiles ou de liquides visqueux. Mais le 

probieme devient plus difficile s’il s’agit de comparer une huile donnee 

avec I’eau distiliee, ceci k cause de la grande difference entre les coeffi¬ 

cients de viscosite des deux liquides. Pour effectuer des mesuresde ce 

genre, je me suis servi d’un appareil tout b fait analogue k celui qui a 

servi ciTuorpe et Rodgers(*) pour mesurer la viscosite absolue de I’eaii 

et celles d’un grand nombre de liquides organiques purs. 

Un grand reservoir de SO litres est reli6 b une pompe h main, b un 

manom4tre b eau et a un manometre k mercure; il est 6galement reli6 h 

un appareil constitue par deux tubes de verre B et A (fig. 1). Le tube B 

est un simple r6servoir, le tube A comprend I’ampoule destinee k 

mesurer les debits. Ces deux tubes sont reli6s par un capillaire par 

I’interm^diaire de bouchons en li^ge tres fin. L’ensemble du capillaire, 

des tubes et des bouchons est maintenu rigide, par un appareil de ser- 

1. Osborne Reynolds. An experimental investigation of the circumstances which 
determine whether the motion of water shall be direct or sinuous and of the law of 
resistance in parallel channels. Proceedings of the Royal Soe. London, 1883, 35, p. 84. 

2. M. Brillouw. Lecons sur la viscositA des liquides et des gaz. Paris, Gauthier- 
VlLLABS, 1907. 

3. Thorpe and Rodoers. On the relation between the viscosity of liquids and their 
chemical nature. Pbilosopbical Trans. Roy. Soc. London, 1894, 185, pari It, A, 
p. 397-710. 
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rage facile imaginer. Le d6montage, le nettoyage et le remplissage de 

Tappateil sont aiasi rftndus faciles. 

Description d’unE mesure. — Aprfes avoir r6gl^ la pression d’eau da 

telle Oianifere que le ddbit soiisuftisant, mais pas trop rapide, on relie le 

tube R au recipient rempli d’air et on note la dnfde du remplissage de 

I’ampoule; puis on exerce la ineme pression siir le tube A et on note le 

Fig. 1. — Appareil servant a mesurer la viscosite des huiles. 

temps de la vidange. La moyenne de ces deux nombres fournit une 

mesure da temps que mettrait I’ampoule k se vider ou k se remplir, la 

difference de pression entre I’amontet I’aval du capillaire etant egale a 

la pression lue sur le manometre, ceci a condition que la difference de 

niveau entre les surfaces libres du liquide en A el B reste toujours petite 

vis-i-vis de la pression du reservoir. 

On vdrifle d’ailleufs que le prodnit de cetle pression par le temps ainsi 

ealculd est bien constant quand le d6bit varie. Ce produit est propor- 

tionnel au coefficient de viscosity du fluide. 

Des mesures out done 6te faites avec de I’eau dislillee sous une pres- 
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sion de quelqUes d^cimfetfes d’eau, pais & Iraters le m4me capillaife 

pottf uae huile mia^ale assez flaide mais soas uae presSion de qaelques 

metres d’eau. Les produits de ces pressiofts par les durees des passages 

sent proportionnels aux viscosites de ces deux fluides. Comme la visco¬ 

site de t’eau est bien cennue entre 0° et 100“ et a et6 mesur6e par Thorpe 

et Rodgers, Couette, Leroux, etc., on en deduit la viscosity de I’liuile 

etudi^e. 

Pour les huiles tres visqueuses comme Thuile de ricin, il a et6 neces- 

saire de changer de capillaire pour avoir des debits plus grands, et 

de comparer^ avec ce nouveau capillaife, I’huile precedente avec I’huile 

a etndler. 

Mesure »e tA viseosiTE »’one huile aux basses temperatures. La 

methode prec4dente sufflt powr atudier des huiles entre 80° et 1§°, 4 

condition de poss6der an thermostat convenable. En desSous de 15° et 

jusqu’a “20“ j’ai ete oblige d’utilisef un deuxieme appareil. En effet, 

d’ane part les debits devenaient trop faibles, meme sous des pressions 

enormes. Ensuite leur mesure est entachee d’une cause d’erreur impor- 

tante, I’buile trhs epaisse restant longtemps attachee aux parois de 

I’ampoule. 

J’ai fait alors construire I’appareil metallique suivant, de construc¬ 

tion facile et qui, moyennant eertaiues pr6caulioDS, n>’a donne toute 

satisfaction : 

Deux reservoirs M etN i^fig. 2) communiquent par le capillaire G ver¬ 

tical. Le reservoir M est rempli d’huile, le rC-servoir N a d’abord ete 

rempli d’eau ou d’un liquide fluide incongelable (solution concentrCe de 

CaCl”). Au-dessus, on averse de I’huile jusqu’au capillaire. Les joints 

sont en liege comprim6 ou en cuir. Quand on exercBra une pression 

constante en M Thuile passera a Iravers C et chassera le liquide indi- 

cateur dans un tube assez St'foit, bien cylindrique et horizontal. La 

vitesse du depla'cefli'ent de la surface libre de ce liquide dans le tube 

mesure I'e debit de Thuile a travers le capillaire. La pression de passage 

est egale 4 la pression exerc4e sur M, diminuee d’une pression assez 

difficile 4 calculter, mais qUeTon Cvhlue tres bien par divers-proc^des 

sur lesquels je n’insiste pas. CeTte correction est en general assez 

faiWe. 

On- peut alors soil executcr des mesures comme precedemment, soit 

comparer deux huiles, dans deux appareils id'entiques, remplis de meme, 

les dteux huiles etatft poussees par 14' m6me pression d’air, d’aiUeurs 

quelconque . 11 est dans ce cas inutile' de mesurer la pression et le temps. 

Lea viscosites d'es deux fluideS'sent inversement proportionnelles aux 

chemins parcourus par'fe liquide indieateXir dans les deu-x tubes, dep-uis 

leur liaison an reservoir sous pression jusqu’4 ce qu’on remette les 

recipients M, 4 la pression atmosph^rique. La mesure devient alors 

particulierement commode et rapide, si on possede une hUile bien cons'- 
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tante, et dont la viscosity a fait I’objet de mesures pr^alables Si toules tem¬ 

peratures. Si ces chemins scat trop petits pour etre mesures nettement 

Si I’oeil nu, on utilise commoddment un viseur de grossissement 3 ou4. 

Realisatiom de basses temperatures 

BiEN CONSTANTES. — Eotre -|-15“ et 0% 

je me suis contents d un thermostat 

forme d’une grande masse d’eau, agitee 

et refroidie par des apporls de glace 

convenables. A 0’ j’ai ulilis6 un vase 

Dewar rempli de glace fondanie; en 

dessous de 0" des melanges refrige¬ 

rants bien connus : tels que NO’K -|- 

glace (—aoSS): SO‘Mg -f glace (—5“); 

KCl -f glace (— 10»,6); NH‘C1-f glace 

(— 18") et.NaCl -|- glace (— SD). 

Ces melanges, agites de temps en 

temps, permettent d’execuler des 

series de mesures pendant plusieurs 

jours. 

RESULTATS 

1° VlSCOSlTES DU RICIN DE -j- 80“ A 

— 2l“. — L’huile de ricin utilisee 

3 huile conforme au Cahier 

des charges de I’Aeronautique et 

fournie par le Service des Recher- 

ches. 

J’ui essaye de voir s’il etait possible 

de representer tous ces resultats par 

une formule. Parmi toules celles qui 

ont ete proposees, celle de Vogel (*) 

est la plus interessante^ elle peut 

s’dnoncer sous forme de loi. Le loga- 

rithme de la viscosiie d’une huile serait une fonction homographique 

i^elable 

Pig. 2. — Appareil mgtallique pour 
la mesure de la viscositd d’uii 
huile aux basses temperatures. 

1. Vogel. Das Temperaturabhangigkeitsgesetz der Viskositat von Fliissigkeiten. 
Pbysikaliscbe 7-eitscbv., 1921, 22, p. 645. 
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de la temperature log yj = A ^_y II est facile de voir si cette 

formule se v6rifie, au moyen d’un proced6 graphique lr6s simple. Le 

resultat est que, comme il fallait s’y attendre, si cetle formule se verifie 

bien entre 80“ et 20’, ou entre 20’ et —20’, elle ue se v6rifie pas dans 

tout Tintervalle +80°, — 20“. Trois coefticients ne sont pas suffisants 

pour interpreter les resultats. 

Viscosiles do I'liuile de viciii entre -(- 80’ el — 20’. 

tkmpebaTlbes 

— 20 ' . 
— 10“ . 

0» . 
10“ . 
20’ . 
30“ . 
40“ . 
63» . 
81“4 

8*6 2,9426 
225,2 2,3526 

64 1,8066 
23,83 1,3776 
9,61 0,9826 
4,563 0,6596 
2,242 0,3506 
0,683 1,8342 
0,333 1,5226 

ViSCOSITES DES HUILES MIN^RALES. CoMPARAISON AVEC LE RICIN. — Je 

dirai peu de choses des mesures quej’ai effectuees jusqu’Ji — 5" avec un 

certain nombre d’huiles minerales; mais il pent 6tre int^ressant de les 

comparer au ricin. L’inspection du graphique ci-contre (fig. 3) montre 

que, en g6n6ral, I’augmentation du coefficient de viscosite, quand la 

temperature diminue, est plus grande pour les huiles minerales que 

pour I’huile de ricin. 

On a dans le graphique d6place les courbes repr^sentant le loga- 

rithtae du coefficient de viscosity parallelement k elles-mSmes, jusqu’A 

ce qu’elles coincident entre elles et avec celle du ricin a 20”. 
Voici les viscosit^s de ces huiles k 0” toutes comparables la viscosity 

du ricin: 

Mobiloil AA ^paisse.76,3 
Mobiioil extra heavy oioyenne.20,93 
Yacco.60,8 
AOro W.47,7 
Aero H...81,8 
Orange aviation.32 

Toutes ces huiles peuvent remplacer le ricin, mais leurs coefficients 

de temperature dififerent beaucoup, sauf peul-etre pour les trois der- 

nieres qui se rapprochent du ricin. 

2“ Congelation des huiles. — Quand on refroidit une huile minerale 

au-dessous de — 2“, on observe presque toujours une prise en masse 

translucide, vaselineuse, semi-fluide. 

Bull. So. Pharh. [Fivrier 1932). 6 
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Si on execute des mesures de debits sous des pressions constantes, 

on observe que I’huile traverse bien le capillaire, s’il est assez gros; 

mais que la loi de Poiseuille ne s’applique plus, le d6bit etant compa- 

Kig. 3. 

ralivement beaucoup plus faible aux faibles charges (fig. 4). On ne pent 

plus d^finir un coefficient de viscosity constant et ce que Ton mesure 

sous ce nom depend du diametre du tube et de la pression de passage, 

le coefficient de « viscosity apparente » du corps p4teux 6tant incom- 

parableraent plus grand aux faibles pressions. 
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Mesurcs de la viscosite apparente de riwile aero VV 
a diilerentes pressions et a ditterentes temperatures. 

a 0” /ia-10«6 

Des mesures executees sur des melanges donnant des consistances 

analogues (vaseline, huile de vaseline vaseline) ont conduit oi des 

resultats semblables. Bieu enlendu les mesures de viscosity n’ont aucun 

sens precis; mais il peut 6tre interessanl de savoir comment le fluide se 

comporte quand il est pouss6 ci travers un tube cylindrique. 

Si la consistance augmente (vaseline) le corps est alors immobile dans 

le tube aux faibles charges; il ne se meten marcheque pour une charge 

donn6e. 

Meme ci — 21° toules les huiles minerales de graissage que j’ai etu- 

diees circiilent sous une pression de 1 h° 5, travers un tube de 3 mm. 

de diamStre, ferm6 par un filtre en toile m6tallique, il n’est done pas 

6tonnant que leur solidification n’ait pas donne lieu i des accidents. 

Congelation de rhuile de ricin. — L'huile de ricin, au contraire, resiste 

au froid et reste limpide et transparente assez longtemps k — 21°. Tam- 

MANN (*) signale m^me que l'huile de ricin ne se solidifie pas nettement 

et ne change pas d’6tat a — 80°, bien qu’4 cette temp6rature-l4 elle 

forme une masse dure, vitreuse, presque cassante. Cependant, on sait 

depuis longtemps que ce corps gras se concrete et depose sous Taction 

d’un froid prolong^. Les huiles que j'ai observees se troublaient au 

bout de deux jours k — 21° et en huit jours elles se prenaient toujours 

en une masse dure, opaque, analogue h de la bougie. 

Cette mati^re dure resiste bien entendu ci la pression et est parfaite- 

ment incapable de circuler dans des tubes, meme d^munis de filtres. Si 

on la rechauffe lentement, elle reste dans le meme 6tat jusqu’^ 0°. 

A + 3°, elle est suffisamment molle pour circuler sous une pression de 

quelques kilogrammes. A -|- 7°, elle a Tapparence d’une vaseline trans- 

lucide el ressemble assez par ses propriet6s aux huiles minerales con- 

gelees. Elle est trouble jusqu’ci + 13° environ. Au dela de cette temp6- 

ture elle ressemble en apparence i Thuile primitive. 

1. Tammax.n. Kristallisicrea and Schwelzen, heipiig, 1903. 
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Recongelation. — Mais I’huile congel^e se recong^le tr^s facile- 

ment. Plac6e ci 0® seulement elle se prend, en quelques jours, alors que 

I’huile vierge r6siste indefiniment 3i 0“ et r6siste tres.longtemps meme h 

— 10®. 

On confoit facilement que de I’huile congel6e une fois, i ia suite d’un 

stockage dans un lieu tr§s froid, soil par la suite capable de provoquer 

des accidents d^s que la temperature est inf^rieure a 0®. 
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Quelle esl la cause de ce phenom^ne ? La composition de Thuile de 

ricin 6tant assez bien connue, j’espere pouvoir arriver 4 montrer I'exis- 

tence de germes, cristallins ou non, qui font cesser la surfusion habi- 

tuelle de cette huile et qui provoquent cette recongelation prematur6e. 

Pourle moment je ne peux que mettre en Evidence deux fails qui me 

paraissent bien etablis: 

1“ L’huile congel6e, puis chauffee plusieurs heures entre -f-70® et 90", 

semble bien avoir repris ses propri^tes primitives et r^siste ind6fini- 

ment k. 0®. Elle r^siste plusieurs jours — 21® avant de se troubler. 

Elle parait etre identique 41'huile vierge. 

2® M. Em. Andre, dont on connait les travaux sur I’huile de ricin, ayant 

presents au Service des Recherches de I’Aeronautique 5 fractions resul¬ 

tant d’un epuisement'systematique de I’huile par I’ether de pStrole, j’ai 

ete'charge d’etudier ces fractions, au double point de vue de la viscosite 

et de la congelation. 

Voici un court resume de ces recherches : 

a) Les fractions 1 et 2, les plus fluides, qui contiendraient d’apres 

M. Em. Andre un diricinoleostearide, un diricinoleolinoieide et un dio- 
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leoricinoleide; se solidifient tr6s vile a — 21° et presenlent au phis haul 

degre le phenomhne de la recongelation prernaturee. A 13°, elles presen- 

tent encore un abondant dep6t qui disparait pen a pen entre 17° et 20’. 

Refroidie k nouveau 0°, elles se congfelent facilement. 

h) La fraction 3 se comporte ci peu pres de meme, elle est plus r^sis- 

tante cependant au froid. 

c) La fraction 4 contiendrait du Iriricinoleide k peu pres pur; elle 

resiste tres longteinps ^ — 21°; elle se congele a la longue, mais fond 

tres vite au-dessus de 0°, ue pr^sentc pas de d6p6t et, refroidie, recom¬ 

mence a presenter le phenomene de surfusion. hl//e iie presente pas le 

phenomene de la recongelatioii prernaturee. C’est une huile tres 

r6sistante au froid et sur laquelle les traitements thermiques semblent 

sans action. Je dois dire que M““ FaANgois, qui aetudie des ecliantillons 

provenant d’un autre fractionnement, m’a fait parvenir une fraction 

tres analogue i la precddente, mais encore plus resistante au froid et 

seulement trouble aprSs deux cents heures A — 21°. Elle se congele a la 

longue A — 21°; mais jamais A — 10° et ne presente pis le plienom'ene 

de recongelation prernaturee. 

d) La fraction 3, la plus visqueuse, qui contiendrait un diricinoleo- 

monodioxystAaride, se congele assez facilement et presante, elle aiissi, 

le phenomene de la recongelation prernaturee. 

On peut alorsAmettre au moins I’opinion que lesconstituants liquides 

de riiuile de ricin ne sont pas en cause et qu’ils presentent toujours un i 

forte surfusion. Les constituants solides comme le dirieinol6ost6aride et 

le diricinoleomonodioxystt^aride, en solution dans le melange, se soli- 

diftent par refroidissement et il faut admettre qu’il en reste quelques 

germes jusqu’au-dessus de 50°. L’etude deces phenomenesest en cours. 

Elle est fort longue, A cause de I’enorme viscosite de I’huile, qui ralentit 

les filtrations A froid, les empAche meme a 0°, ralentit beaucoup les 

transformations physiques et les changements d’etat. 

Si jepeux un jour la mener A bien, je le devrai d’abord au Service 

des Recherches de I’Aeronautiqueet AM. Aubert qui dirige mes travaux 

et qui m'aide de ses conseils, je le devrai aussi A M"° M.-Tii. Francois 

qui m’a fourni une bibliographic considerable sur la chimie de I’huile 

de ricin et qui me prepare des dchantillons divers, que je ne pourrais 

obtenir moi-meme. Je Ten remercie tres vivement. 

M. Bourdiol, 

Professeur de physique au lycde d ADgouAuie. 

(Recherches suhventionnees 

par le Service des Recherches de 1 Aerunautique). 
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NOTICE BIOGRAPHIQUE 

LE PROFESSEUR LEON GRIMBERT 

(l860-193l) 

Le 2B septembre dernier un dv6nement douloureux et qui endeuillait 

noire Faculte et plusieurs de nos Compagnies scientifiques jetait aussi la 

consternation dans le monde pharmaceutique : notre profession venait 

de perdre un de ses membres les plus 6minents dans la personne du 

professeur Grimbert. Depuis plusieurs mois aux prises avec la maladie 

qui I’a emporte, la mort ne lui a pas permis de profiter d’une retraite 

qu’il venait d’obtenir depuis moinsd’une annee et ou ilauraitpu prendre 

un repos bien m6rite par une existence de labeur. Celle-ci s’est derouWe 

entierement dans le cadre de la Pharnaacie et le professeur Grimbert 

restera pour la posterile une figure toute pharmaceutique. 

Leon Grimbert est ne 4 Cr6py-en-’Valois le 14 mars 1860. Apres avoir 

pass6 quelques ann^es dans une institution locale ofi se manifestaient 

d6j3i ses dispositions pour I’etude, le jeune ecolier, sur les conseils et 

avec I’aide d’un ami de la famille; pharmacien Senlis, put terminer 

ses etudes secondaires etobtenirle baccalaureatclassique. Puis, norma- 

lement dirige vers la profession de son guide, il entreprit de suivre, 

apres son service militaire, les programmes de I’enseignement pharma¬ 

ceutique; d^s ce moment nous retrouvons sa trace 4 I'Ecole supSrieure 

de Paris ou sa brillante scolarit6, sanctionnee par de nombreuses 

recompenses : prix de Fondation, prix de I’Ecole, prix de Travaux pra¬ 

tiques, se termine en 1887 par I’obtention du diplbme de pharmacien de 

premiere classe. Menant de front ses etudes dans une voie parallble, il 

conqu6rait en 188441a Sorbonne le titre de licencie 4s sciences physiques. 

Enfin ilavait abord4 jeune lacarriere des Concours, puisque, interne en 

pbarmacie des hopitaux de Paris en 1882, il remportait en 1883 la 

medaille d’argent, et en 1885 la medaille d’or de I’lnternat. Des I’annee 

suivante, il 4tait nomme pharmacien des hopitaux. Get 6venemenL qui 

d4cidait de sa carriere, ne vint pourtant pas clore I’ere de ses succes 

universitaires qui se poursuivirent par la conqu4te du titre de docteur 

es sciences physiques en 1893 et ne se termineront qu’en 1903 par 

I’obtention du doetorat en medecine. 

Mais, durant cette longue carriere d’6tudiant, le fulur professeur ne se 
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bornait pas ci accumuler des connaissances. II partageait encore son 

activity entre le laboratoire de recherche et I’enseignement. Grimbert 

avail abord6 la recherche scientifique dans le laboratoire de Jungfleisch, 

avec qui il 6ludia le pouvoir rotatoire du levulose et les mdlhodes de 

dosage des sucres. Ces premiers travaux flrent I’objet de sa th6se de 

pharmacie. Puis, attir6 par les problfemesde la Chimie microbienne alors 

toute naissante, 11 devint I’lnstitut Pasteur le collaboraleur de 

E. Duclaux et consignadans sa thfese de doctorat es sciences d’importants 

r6sultats relatifs & la biologie du Bacillus orthobutylicus qu’il a vait dScou- 

vert. Plus de dix ans la microbiologie, envisagee surtout du point de vue 

biochimique, retint son attention, jusqu’au moment ou, oriente de par 

les circonstances dans une voie un peu differente, il commenca se 

consacrer la chimie biologique proprement dite, chantier alors nouvel- 

lement ouvert aux chercheurs; il ne devait plus abandonner ce nouvel 

ordre de recherches jusqu’^i la fin de sa carriere. 

A I’enseignement officiel, sa contribution personnelle remonte k 1894 

oh nous le voyons pr6parateur des travaux pratiques de chimie g6n6rale 

a I’Ecole sup6rienre de pharmacie; en 1894 il est nomme chef de ces 

memes travaux; enfin en 1899 il concourt pour les places d’agreg6 et est 

nommS dans la section de pharmacie. D6s lors les enseignements plus 

importants qui lui sont confies lui permettent de mettre compl6tement 

en valeur les qualites de clart^ et de vigueur qui ont toujours caractSrise 

ses cours. Il en fit b6neficier son auditoire d’6tudiants dans les sup- 

plearices de Bourquelot, au cours de pharmacie galenique, puis dans 

celle du cours de pharmacie chlmique oh deux ann6es durant, en 190S 

et 1906, il rempla^a complhtement Prunier emp6ch6 par la maladie. 

Enfin d6s ces mfimes ann6es il avail inaugur6 I’enseignement de la 

chimie biologique dans une s6rie de conferences dont I’avait officiel- 

lement charge I’Ecole sup6rieure de pharmacie. Ces conferences, prelude 

a I’enseignement magistral que le professeur Grimbert ne devait plus 

abandonner que Pan dernier, marquerent pour le jeune agrege un 

important succhs de sa carriere; mais elles constituaient un profit plus 

grand encore pour I’Universiie, et aussi pour le corps pharmaceutique 

qni allait ainsi sevoir reserver officiellement, en apanage professionnel ^ 

I’exploitation des nouvelles techniques chimiques appliquees ci la 

medecine. 

L’opportunite de ce nouveau cours s’avera en effet h ce point que, en 

1907, grhce k I'initiative genereuse et avisee de la Ville de Paris, 

I’enselgnement de la Chimie biologique etait 6rige en chaire magistrale 

dont Grimbert devenait le premier titulaire. Ainsi done, sous la pression 

des praticieng et des 6ludiants qui avaient compris la n6cessit6 de cetle 

nouvelle discipline, reclam^epar les exigences croissantes de la clinique, 

grfice aussi, sans conleste, S, I’autorit^ scientifique qu’avait acquise 

Grimbert en la matifere, notre Ecole sup^rieure se tiouvait pourvue 
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d’une chaire nouvelle, le corps pharmaceutique rehausse d’un prestige 

nouveau. C’est un des litres et non des moindres que LEon Grimbert 

possede a la reconnaissance des pharmaciens. 

A partir de 1907, le jeune professeurva organiser son enseignement 

LEON GRIMBERT 

(1860-1931) 

et orienterses travaux personnels vers ce nouveau champ de recherches. 

II aura proceder a une discrimination continuelle et malaisee entre 

les innombrables « methodes & allure scienlifique » publi^essans parci- 

monie par de soi-disant biochimistes h competence douteuse et qui 

encombraient Si cette epoque la litterature periodique. Soucieux de 

retenir pour I’enseignement et la pratique seulement celles qui pre- 

sentent interet et garantie, il ne craindra pas de negliger les autres et 

meme d'en denoncer le danger, faisant ainsi, suivant la vigoureuse 
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expression de son cours inaugural, « ceuvre de salubrity scientifique ». 

Enfin, non content d’emonder, Gbimbert va apporter lui-naftme 

durant tout le reste de son existence une importante contribution aux 

progres de la chimie biologique. De nombreuses techniques porteront 

son nom, qui sont maiotenant homologuees par la pratique courante, 

et des resultats nouveaux touchant les compositions humorales et les 

metabolismes de I’economie seront aussi son oeuvre. Son effort ne se 

bornera d’ailleurs pas a ces travaux de pure recherche. Appele par sa 

competence ci sieger dans de nombreuses commissions officielles, il n’y 

menagera pas son activite : membre de la Commission du Codex, il 

redigepres de 75 articles de I’edition de 1908 et une trentaine de prepa¬ 

rations officinales sont mises au point par lui, constituent autant de 

travaux personnels. Il est membre de la Commission pour la repression 

des fraudes, membre de la Commission permanente des serums, 

membre de la Commission de revision du formulaire militaire. Nomme 

eu 1906 au poste de directeur de la pharmacie centrale des h6pitaux, il 

doit assumer la gestion de cet important organisme et se charger, a la 

demande de I’Assistance publique, de i'6tude de nombreuses questions 

interessant Thygifene hospitaliere. Enfin k ces multiples charges, 

Grimbert parvint encore k ajouter celle de redacteur principal du 

Journal de Pharmacie et de Chimie, poste qu’il conserve jusquA son 

dernier jour. Toutes ces occupations si diverses temoignent de I’activite 

que savait d^ployer Grimbert. Mais parmi elles ce fut toujours h la 

recherche scientifique que revint la premiere place. 

L'oeuvre de Grimbert se caracterise par une diversite remarquable r 

sa maitrise de chercheur se manifeste egalement dans des disciplines 

aussi distinctes que le sont la physique et la bacteriologie, la chimie 

biologique et I’hygiene. Pour donner quelque apercu de I’ensemble de 

ses travaux, il est commode d’envisager successivement divers chapitres 

dont les principaux sont les suivants : polarisation rotatoire et matieres 

sucrees; bacteriologie et chimie microbienne; pharmacie et chimie 

pharmaceutique; hygiene; chimie biologique et pathologique. 

Les recherches sur la polarisation et le dosage des matieres sucrees 

constituerent, ainsi qu’il a 6te dit plus haul, les premiers en date 

parmi les travaux syst6matiques de Grimbert. 

Avec JuNGFLEiscu, il avait 6tudie la dispersion rotatoire d'un certain 

nombre de corps dissous dans le but de se rendre compte si le coefficient 

dispersif etait influence par la nature du dissolvent et la concentration, 

ou s’il etait li6 de quelque facon a la constitution intime de I’espece 

chimique consid6ree : ces travaux affectaient un caractere original, les 

auteurs pr6c6dents s’6tant contentes pour les corps qu’ils etudiaient de 

determinations St solvent unique et h concentration constante. 

A Grimbert revint ainsi le merite de decouvertes pratiquement inte- 

ressantes, telles que la variation du pouvoir rotatoire du camphre en 
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foncUoa du. degre alcoolique du solvant utilise. Amene ensuite 4 

etendre au 16vulose ses recherches sur la rotation sp^cifique, il observe 

les variations de celle-ci avec la temperature et la concentration, et en 

donna une formula restee classique oil figure chacun de ces deux fac- 

teurs; en m6me temps il fixaitles conditions d'interversion integrate du 

sucre de canne; enfin il rectifiait la valeur du coefficient sacchari- 

metrique du glucose et rendait pratiques, par un expose d’ensemble, 

les diverses methodes d’analyse utilisables pour les matieres sucrees. 

Dans le domaine de la bact^riologie, le point de depart de ses 

■recherches fut la decouverte qu’il r^alisa en 1893 d’une bacterie du 

sol : Bacillus orthohutylicas ; ce bacille se montra un anaArobie vrai et 

les substances diverses qu'il salt faire entrer en fermentation, cedes quo 

cette fermentation suscite dans le milieu o(i il se developpe, mirent en 

evidence des faits biologiques tres importants. Grimbert signala les 

modifications chimiques dues au ferment dans des milieux de culture 

varies et les comportements dififerents de ce dernier suivant la duree de 

fermentation, I’age et I’education de la semence. Etendant ensuite ses 

recherches au bacille typhique et au Coli, il donna des indications 

interessantes pour la determination pratique de ces especes. 

Dans le meme ordre d’expdriences, il precise la biocliimie du bacille 

de Fkiedlander; il d^couvrit un nouveau ferment actif des hydrates da 

carbone, Bacillus tartriciis, qui a, entre autres propri^t^s, celle d’atta- 

quer les tartrates, et auquel il put faire produire de I’acetylmethyl- 

carbinol : cet alcool n'avait jamais ete signale dans les produits de 

decomposition biologique et son importance a ete recemment soulignea 

par les experiences d’autres chercheurs. Une autre suite d’experiences 

livra 4 Grimbert le secret de I’important mecanisme de la d4nitriflca- 

tion ; la question etait 4 l’4poque bien embrouillee et les resultats 

acquis fort controvers^s. Il eut le merite de restituer aux differentes 

especes microbiennes leur part respective dans cette decomposition, et 

fetablit la distinction, aujourd’hui classique, entre les ferments deni- 

trifiants directs et indirects : les premiers, comme le bacille pyocya- 

nique, d4compo«ant directement l^s nitrates; les seconds, comme le 

colibacille ou le bacille d’EBERTii, reduisant seulement ces derniers 4 

r^tat des nitrites, d6compos6s ensuite secondairement. 

Enfin de nombreuses mises au point interessant la microbiologie 

furent son ceuvre ; elles traitent de I’analyse bact6riologique des eaux, 

de la culture des especes, de la sterilisation de I’eau potable, et on ne 

doit pas negliger de citer aupres d’elles un important travail d’ensemble 

sur les sArums therapeutiques dont il fifsa th4se d’agr4gation. 

Au titre de la Pharmacie et de la Cliimie pharmaceutique, les tra- 

vaux de Grimbert ont ete suscites en partie par la revision de la Phar- 

macopde; un certain aombre de preparations y furent ajoutees de son 

fait, comme le sirop iodotannique. le sirop et le vin iodotanniques 
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phosphates, et du premier de ces medicaments il eut [’occasion de 

modifier, par la suite, la composition; d’autres virenl leur formula ou 

leur mode d'obtenlion ameiior6s, comma la teinture d’iode, I’extrait de 

belladone. 

Avant de les rendre officielles, I’auteur, soucieux de discuter de leur 

opportunite avec les principaux interesses, ne manquait jamais de pro¬ 

poser ces modifications ou innovations k la critique des praticiens par 

la voie des periodiques professionnels. Enfin, des recherches de chimie 

appliquees ci la pharmacie : dosage de nitrites, recherche du maltose en 

presence de glucose, recherche d’oxymorphine en presence de mor¬ 

phine, reaction de I’apomorphine, essai de la diastase officinale, etc., 

sont k citer dans ce paragraphe, de m6me qu’un important travail de 

chimie organique, poursuivi en collaboration avec M. Bailly, et qui 

contribua k fixer la conslitution des glycerophosphates. 

En matiSre d’hygiene, I'activite de Grimbeht se donna surtout pour 

but de renseigner I’Administration de I’Assistance publique sur les pre¬ 

cedes que cette science mettait sa disposition dans la resolution pra¬ 

tique de probiemes relatifs k I’economie hospitaliere. C’est ainsi qu’il 

s’occupa tour k tour de sterilisation d’eau, de desinfeclion d’objets de 

literie, d’assainissement de locaux, de traitement des eaux usees, etc.; 

ces travaux se trouvant finalement consignes dans des rapports admi- 

nistratifs scrupuleusement developpes. 

Avec la chimie biologique on aborde I’oeuvre ci laquelle Grimbert a le 

plus longtemps cOnsacre son activite. Qu’il s’agisse d’etudes sur la 

composition d’humeurs normales ou pathologiques, qu’il s’agisse de la 

mise au point de techniques nouvelles, il est impossible de citer lous les 

points de detail qui, dans ce vaste domaine, ont retenu son attention. 

Travaillant sur la composition de I’urine, il a decrit divers precedes 

dont le dernier est demeure classique, tendant e depister la presence 

de I’urobiline et de son chromogfene, ainsi que des acides et pigments 

biliaires; il a etudie la reduction de la liqueur de Fehling paries urines 

sucrees; il a donne des methodes de recherche et de dosage de I’albu- 

mine, insistent sur la discrimination entre I’albumine dite « vraie » et 

les substances voisines, dont I’indication palhognomonique est toute 

differente: albumine thermo-soluble de Bence-Jones, corps mucoide, etc.; 

enfin il a fixe une m6thod« de recherche de I’acide picrique urinaire. 

Pour le sang, il a donne, avec M. Laudat, un dosage des lipides du 

serum. Il a ecrit des exposes d’ensemble sur les techniques qui permet- 

lent d’y doser I’uree : methode Ji I’hypobromite, methode au xanthydrol, 

constante d’AMBARO, cep^ndant qu’il emettait d’interessantes hypo¬ 

theses sur la production de ce dechet azote dans I’organisme animal. 

Enfin il a modifie la methode de Lehmann pour le dosage des sucres, 

la rendant applicable aux liquides de I’organisme. 

Il a appris e doser le glucose dans le liquide cephalo rachidien, Ji 
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rechercher I’urobiline dans le liquide duodenal (avec Poirot), deter¬ 

miner le pouvoiramylolytique de la salive. Par ailleurs, ses travaux en 

collaboration avec Fleury sur les sues gasiriques d’bistamine ont, en 

flxant le mode de production et la composition de ces derniers, donn6 un 

moyen tres pratique d’^tudier le chimisme gastrique. Pour r6sumer, on 

pourrait dire que les examens les plus Mquemment demand^s au labo- 

ratoire du praticien ; reeberebe et dosage de I’albumine, des sucres, des 

produits biliaires dans les liquides de I’organisme ont et6 presque tous 

mis au point ou beureusement modifies de la main de Grimbert. 

Ces indications, Grimbert sut d’ailleurs les mettre la portee des 

praticiens aussi bien que des etudiants; son Precis de diagnostic chi- 

mique, microscopique et parasilologiqiie, 6crit en collaboration avec le 

D' Ggiart et dont les editions successives disent assez le succes, 

demeure le livre de cbevet du candidat aux examens, en meme temps 

que du praticien des laboratoires. Si Ton ajoute, ici encore, des raises au 

point fort utiles dans le ebapitre souvent confus de la cbimie pbysiolo- 

gique et de I’analyse m6dicale, telles que : des revues sur la reaction de 

Wassermann, sur I’immunit^, sur les vitamines; si Ton songe aux 

theses et aux travaux qu’il a inspires, dans son laboratoire, avec la 

collaboration de son 61eve, M. le professeur agr6ge Fleury, on devra 

reconnaltre que, pendant ces quelque vingt dernieres ann6es, la chaire 

de cbimie biologique fut confine b des mains particuliferement auto- 

ris^es. 

Comme on pent le penser, une oeuvre aussi complete n’alla pas sans 

6tre sanctionn^e par les recompenses des nombreuses Societes savantes 

qui eurent ci apprecier ses travaux. Laur^at de I’ficole de Pharmacie 

et de la Faculty de Medecine, Grimbert recevait de I’Academie de 

Medecine le prix Buignet, de I’lnstitut le prix Barbier et la medaille 

Berthelot. De plus, nombre de Compagnies scientifiques lui ouvrirent- 

leurs portes et souvent lui confierent leur presidence: Grimbert etait 

membre de la Soci6t6 de Th6rapeutique, membre et ancien President 

de la Societe de Cbimie biologique et de la Soci^te de Pathologie 

compar6e, membre et ancien vice-president de la Societe de Biologie, 

membre honoraire de I’Academie Boyale de Medecine de Belgique; 

ancien president de la Societe de Pharmacie de Paris. 11 en avait accepte 

le poste de secretaire general et ei ce titre dirigea jusqu’a sa mort I’acti- 

vite de cette assembl6e scientifique. Enfin en 1912 I’Academie de Mede¬ 

cine a son tour lui ouvrait ses portes. 

Pour edairer completementla physionomie de ce mattre dont la car- 

riere fut b ce point remplie et dont les travaux furent recompenses de si 

flatteuses appreciations, il resterait b dire I’eievation morale de son 

caractere, sa bont6 fonciere, souvent voiiee par un exterieur bourru, 

mais que reconnaissaient facilement ceux qui I’approchaient. 11 faudrait 

ne pas craindre de s’aventurer dans sa vie privee et decrire comment 
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cet homme, d’unc sensibilite profonde, qui le rendail I’ami du beau 

sous toutes ses formes et fit de lui un aquarelliste au talent apprecie des 

amateurs d’art, sut r6sister par le travail aux coups que lui porlerent 

les deuils les plus cruels. II faudrait enfin center sa modestie, autre 

trait dominant de ce caracl^re : ni le succes, qui ne le grisait point, ni 

les honneurs, qui I’intimidaient, ne purent jamais le faire se departir 

d’une reserve quasi farouche. En lui rendant hommage, lors de son 

cours inaugural, son successeur M. le professeur Hekissev ddplorait 

juste litre que le ruban de chevalier vint seulement rougir sa bouton¬ 

niere, alors qu’un grade superieur de la Legion d’Honneur eut 6t6 

indiqu6 par tant de services rendus. Mais ce n'^tait pas M un oubli qui 

pdt affecter Grimbert : il trouvait plus haut sa recompense, dans I’estime 

et I'affection de ceux qui I’entouraient; et son ultimo consolation aura 

ete de penser qu’il a parmi ses eleves des conlinuateurs en qui vivra 

I’esprit du maitre et qui sauront parachever son ceuvre. 

J.-.4. Gautier, 

Assistant k la FaculU de Pharinacie, 
Pharmacien en chef des Asiles de la Seine. 
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BIBLIOGRAPHIE ANALYTIQUE 

1° LIVRES NOUVEAUX 

MARGOSCIIES (D>^ B. M.). Die chemische Analyse. 2^' 28, D' WOKER 
{Gbbirui ). Die liatalyse. Die Rolle der Katalyse in der analyiis- 
ehen Cheniie. II Spe/ieller Teil. Zweite Abteilung. Bfdiogi>ebe Kala- 
lysaloreii, 2" Halfte : Atimingsreemente, I vol., 392 pages. Br. 76 R. M., 
rel. 79 R. M. Ferd. Enkb, edit. Siutigart. — Ce volume_est, dans cet ensemble 
de monographies de chimie analyiique, le quatrieme qui soil consaere au 
role de la catalyse ea analyse. Ee volume qui nous est adressA traiie des 
« fermenta respiratoires » subdivisAs en zymases ou diastases de ferment,-itimi 
(Garuiigseozyme) et ferments d'oxydation (Oxydalionsfermente). 

A lire le soiis-titre : « Le rdle de la catalyse en chimie aualytique », Bon 
s'atteodrait a ce qiie la question des ferments respiratoijes fdt traitee 
exclnsivement k ce point de vue dtroit. En rdalitA, elle est saisie dans son 
ensemble ou presque. Pour bien jugnr du livre, il faudrait. au resie, con- 
naltie les tomes qui ont precede et, en particulier, la paiite gAnArale. II ya 
beaucoiip de choses dans ce livre; il y en a Anormement; c’est que, sur les 
deux siijets traites, la bibliograpliie est enorme et que I’auteur nous I’appoPte 
dans son ensemble. Ceci conduit-il a beaucoup de clartA et k une subnrdina-* 
lion exacte des choses suivaiit leur valeur? Ceci est une autre question. Que 
la tetragayacoquinone apparaisse incidemment a propos de I’activitA oxy- 
dante lies gommes et que la sensibilite differente des o- m- et p-dipheiiols a 
I’oxydation biologique soit consignee en note et en peu de hgnes, voilA qui 
ne me satisfait point enliferemeut. 

Mais, sans doute, n’est-ce 14 que remarque bien secondaire 4 propos d’un 
ouvrage on Bon trouvera rAunis tant de fails, ceux en particulier qu’ont accu- 
mul4s les ecoles de Neuberg, de Wieland. de Wurburg, etc. et tant de pro- 
cAdbs mis en ceuvre pour suivre les reactions qui se tradnisent par des fer- 
rnentations, pir des phenomfenes d’oxydation ou d’oxydorMuction. Les 
speciadstes de ces questions auront sans nul doute avantage 4 recourir a 
pareil ouvrage. M Javillier. 

BINET (professeur Leon). I.a vie de la Maute rcligieuse. 1 plaquette 
in-4“, 92 p. avec fig., Vigot freres, Paris, 1931. —• Le P' Lbo.n Binet s’excuse 
presque — 4 I’abri d’ARisTOiE — d'avoir prefere un instant la physiologie de 
la Mante religieuse 4 celle des hdtes habituels de son laboratoire, qui nous 
ont valu, de sa part, de si nombreux et remarquables travaux Ce petit livre 
est dat4 deSiint-Priest-la Feuilie (Creuse), et il est Evident que I’auteur parte 
de visu de son ?ujet, sans aucun « merveilleux imaging ou complaisant )>. 
Il a etd, comme beaucoup d’aulres, tent4 par les questions si nombreuses 
que pose le comportement du moindre losecte, 4 plus forte raison lorsque 
«elui-ci, en raison de ses maniferes insolites, fait une forte « publicity » 
aulour de sa personne. 
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Le travail du Binet, de lecture tres agrfiable et fructoeuae, passe en 
revue les divers points dignes d’intei^t de la biologie des Mantes, ceux 
qu’on ne peut pas ne pas remarquer : quelle est la nature des pigments vert 
ou brun, et quelle reponse donner 4 I’^nigme de rhoraocbromie? L’aiileur la' 
juge proteclrice, surquoi nous nous permettons les pins expresses reserves; 
<■ tout se passe comme si les ti^gunaents de la Mante effectuaient une photo- 
graphie (??) du milieu oii vit I’lnsecte ce qui n’est pas beaucoup dire .. Quel 
est le sens de 1’ « attitude spectrale » ? Nous retronvons ici, sans grande joie, 
la vieille romance labrienne, d’apres laquelle la Mante « vent terroiiser, 
paralyser d’effroi la puissante venaison ». Pourquoi la femelle mange-t-elle 
si r^gnliferement son ou ses males, ou ses congfinferes? 1.4 encore, void venir 
le petit couplet sur «I’ogressp, jamais assouvie d’embrassements et de festins 
conjugaux », dont le cannibalisms est « choquantn; il y a bien une discrete 
allusion 4 la difete anthropophagique, mais I'explication lourne court {'). Le 
pbysiologiste se retrouve sur un terrain plus solide 4 propos de I'accouple- 
ment, qui peut s’effectuer entre Mantes dfecapitfees. Binet rappelle judicieu- 
semeiit le reflexe d’embrassement d-s Batraciens, que I’abolition du contrfele 
cferfebral renforce, au point de le rendre praticable en tout temps par le 
male, mfeme sur le doigt, 4 defaut du « corps voluptueux que son etreinte 
embrasse » (de Heredia). 

Rien que de tres connu en ce qui concerne les pattes ravisseuses. II est pos¬ 
sible qu'elles soient « remarquables «, mais combien il faut se di^fier de ces 
sortes d’admirations! Ni ses pattes, ni son homochromie ne constituent pour 
la Mante un avantage tel que la terre « dfeborde » de cette espfece, elle 
« tient <>, sans plus, vaille que vaille, ni plus ni mnins que des milli-rs 
d’autres. Suivant la remarque si judicieuse (et si souvent mfecou'iue) 
d Et. Rabaud, chaque chose vivaiite, du moment qu’elle vit, prouve qu’elle 
possfe te I’indispensable minimum, mais il ne s’en trouve point, parmi elles, 
qui soil spfecialenient dotfee d’une sorte d'ange gardien, charge d'assurer sa 
<1 protection », de mfenager pour eHe une « adaptation >> expressi^ment avanta- 
geuse. Ghacun se gausse 4 I’occasion de Behnahdin de Sai.nt-Pierke. avec son 
Melon 4 cfetes, fail pour fetre mangfe en famille, mais on ne remarque pas 
qu’une fo ile « d’explications » de ce genre, anssi naivement finalistes et 
antliropocentriques, infe-tent encore des ouvrages pleins d’autoritfe, a l insu 
mfeme de leurs auteurs II est si bon, de temps 4 autre, de ne pas toujours 
rfepondre Jo ne snis pns, de s’en remettre 4 la paresseuse solution, toujours 
prfete, du plus naif creationnisme! 

Le P' Bi.NET s’extasie sur I’oothfeque de la Mante, « chef-d’oeuvre n qui 
suscite <1 1,1 plus vive admiration ». He tels chefs-d’oeuvre pullulent liilerale- 
rnent parmi les Inscctes artisans de la chitine et de la salive, et cela n’em- 
peche rien : chaque Mante, lorsqu’eile quitte la scene de ce monde, ne laisse 
qu’un <1 espoir >> de Mante pour lui succeder, puisque I’espfece parait sensi- 
Hement fetale comme frequence. Et, si I’ootheque est dfej4 tenue pour admi¬ 
rable. de quels adjeclifs paroxystiques faudra-t-il user pour parler des menus 
llymfenopleres qui la parasitent, de leur flair infaillible, de leur polyem- 
bryonie irfequenie, et aiissi des grands tfenors prfedateurs, virtuos>'S de 
I’aiguillon paralysanl, prevoyanis de I’avenir en faveur de larves 4 jamais 
inconuues d’eux V Tr op de lleurs! disait le sage Calchas. Il faut garder la tfete 
froide, rester humble de i mur tt d’esprit, dans un monde encombrfe de tant 
de pseudc -merveilles L'Homme aussi est une « merveille ». Ce monsirueux 

1. L'insiitces de i.elte dicic est l.i, condamnalion de la « loi du minimun », sou- 
vent invoc te ei: mat],'re rf utilisation protidique. 
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Primal'' vertical, sans queue, sans polls sauf ci I’envers, aux longues vacances 
^enilales, aux lobes fi ontaux hyperlrophi^s... 

H. COUTIEBE. 

JOUY (H.). Les Hcimintlies parasites du rat. These Jhict. lluiv. 
{Phiirm.], Paris 1931. — Elude systemaiique des heluiinllies s'giiaies jusqu’a 
•ce jour eh l le rat. L’auteur a Ptabli des cles oichotomiques qui facilitrront 
la diagnose des espfeces parasil s reoconti6es. Quelques-unes des especes 
observees chez le rat sont patliogem-s pour Thomme. Parmi les riiverses 
lesi'iO' que peuvent provoquer res parasites, il faut signaler, coiume particu- 
Jiferement interessantes, les lesions neoplasiques dues a Gjiigylonewfi neojilas- 
tjca ei Cystieerciis I'asciolaris. M. M.4Sgbe. 

CHAMBON (M.) et BOUI.UD (B.). Travau.v pratiques de preiniftre 
amice. Cliiinie generate. 1 vol., 96 pages. Dbsviunes 6dil., I.yon 193'2.— 
€et ouvrage expose les manipulations elTectuees en premiere ann6e par les 
^tudiant< en pharmacie de la Faculty mixle de Lyon. Le petit nombre des 
manipulations eHeciuees a oblig6 les auteurs a se lenir presque exclusive- 
ment dans la limite des g6ii6raliies de la chimie. En elTet, cinq d’entre elles 
seulemeiit se rap mrlent k des preparations de corps dont un seul, le chlore, 
a trait 4 la chimie mindrale. Les autres operations eludi6es concemeiit la 
separation des substances; distillation fraciionnee, eutraineraent par la 
vapeur u’eau, oristallisatiou fractionnee; leur purification : cristallisalion, esso- 
rage, dessiccaiion; le controle de leur puretd par I’etude de leurs propriAtes 
physiques : determination d's points de fusion et d ebullition, polarimAtrie, 
spectroscopie. Eolin on y trouve Agalement une etude assez detaillAe de 
I’analyse eleineulaire organique qualitative et de celle des mAlanges gazeux. 

Les operations dAcrites sont bien Aiudiees, precAdAes d’un bref exposA 
tbA 'rique, suivies de I’Anonce des propiietes physiques et chimiques des 
substan'-es preparAes, et, dans certains cas, du calcul du rendeinent obleiiu. 

Ce petit livie, clairet bien ordonnA, pourra Atre consulte avec fruit par les 
^lAves qui debutent dans I’Atude pratique de la chimie. A. Leveoue. 

COLIN (Henri). I.es diastases. Tome 1". Les hydrolases. 1 vol. in 10, iii- 
319 pages. Pnx : 30 francs. C. Doin el C'% edit., Paris, 1931. — On ne saurait 
trop louer !’• xcellenl livre que .M. H. Colin vient de consacrer a I’etude des 
diastas-s hydroly-antes. La premiere de ces diasiasss eiait decouverle il y a 
une centaine d’annAes; on sail corabien leur nombre s’e^t augnien'*' depuis et 
de quelle imp irlance sont ces agents, encore mysiArieux, pour I’organisine 
vivant, pour le laboratoire, pour I’indus'rie. Leur isolement, leui caractAri- 
sation furent, a I’origine, rAalisAs par des mAlbodes trAs simples. Celles-ci 
soul devennes de plus en plus compliquAes depnis que I’on a cberchA a isoler, 
des complexes fermentaiies autrefois considerAs comrae des principes immA- 
diats, la diastase elle-raArae, dApouillAe de sa gangue, rAduite a I’agrAgat 
chimique aclif et au support colbii lal dont on ne peut le sAparer sans le 
dAtruire. Toutes ces techniques s’inspirent des plus recentes acquidtions de 
la chimie physique, et la connaissance de celte derniere est indispensable a 
qui veut etu li r dans son mAc misrae inlime le fonclionnement des diasiases. 

M. CoLi.N expose successivement les conuaissances acquises sur les pro- 
priet^s gAoArales des hydrolases, sur les lois d’action de celles ci, sur les 
glucidases, les feimenis prolAolylique.s, les ferments des graisses et des 
^thers-sels. Son livre est abondamiuent nourri de fails et comporte une 
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bib'iographie oii se trouvent indiqups les travaux les plus imporlants. Mais c» 
livFp n’est pas ua simple expose des resultais acquis; il est r6dige dans un 
esprit critique a'erli, par un savant 4 qui ses propres travaux dans ce domaine 
doimem uiie forteautoi-itd. L’anteur discuteles experiences ft les hynoiheses, 
momr-' combien la plupart de celles ci sont encore imparfaitvs, insufli--am- 
rnerit justifl^es. Celadonue au livre de M. Colin une valeur toute parliculifere 
et considerable : il esl vivant, il fait penser. 

Get esprit de critique scientifique n'est pas, d’aillenrs, sans donner, 4 la 
loni-'ue, une imnression un peu decnurageante. 11 amene le lecleur a se dire ; 
« Que soais-je? », 4 se demander si taut d’efforts valaient la peine d’etre 
tenies, pour ne conduire encore qii’4 des conclusions bien incertaines, ei bien 
fragmentaires. Ceci n’est evidemnient pas I’avis de I’auteur et cette impression 
penihle ne pent tenir devant quelque reflexion. Sans doute, « dans ce qu'il 
a d esseotiel, le problfeme de I'hjdrolyse I'ermentaire reste intact ». Mais des 
progi-es ont ete realises; cerlaines voies ont dte fermees, qui se t rminaient 
en impasse; d’autres resient ouvertC', de sorte que les chercheurs actuels et 
future ppuvent esperer s approcher de la solution cberchee, peu a pen, jus- 
qu’au jour ou quelque savant heureux I’apportera, definitive. 

Le livre de M. Colin sera lu avec p'Oflt par tous les esprits curii ux des prc- 
biemes diastasiques, comme par tous ceux qui travaillent 4 la solution de ces 
prob ernes. Et sa lecture attachante fait souhaiter que paraisse bi^ ni6t le 
deuxieme volume de I’ouvrage. M. M.^scrs. 

RAB.4TE (J.). Coiitributinii a I’^tude chimique et physlologiquc 
de I’atndlancliier « .Vmclaneliier vulsjaris » Slceneh. T/iest; Doct. 
Uiiiv. Pliarin.), Paris, 1931. — L’acide c)anliydrique n’exisle, en tres laible 
quanfte d’ailleurs, que dans les bourgeons et les ties jeunrs feiiilles. 
Haiiieaux et ravines renferment un h4ttlroside, dedoublable P'f I’Amu sine, 
di^signe d’abord sous le nom d'aiiwliaroside. Les recherches ultrrieures ont 
montre son idenlitA avec le fiioeosvle retird du Picca oxcelsa, par Tanrei. 
C’est done sons ce nom que doit 4tre design^ le glucoside de I’amelanrhier. 
11 donne, par dddoublement, du glucose;! el de la p. hydroxyacftophenone. 
La phenylhydrazone, Toxime, la serairarhazone de ce glucoside outdid pre¬ 
pares: ils sont aussi dddoublables par rdmulsine. Au cours de I’annde, la 
teneur en piceo-iie atteint son maximum de ddeembre 4 mars; de mai 4 
octobre, elle subit des variations dont la cause e-t encore inddlerrninde. 

.4 la surface des tiges ex isle un enduit cireux dont I’auteur a extrait 
Vlwxaoosuiiol, alcool en G-'dont divers derives ont dte prdpards. 

M. Mascre. 

R A BATE (M''o= S.). Contribution a i’dtude cliimiqne de la gaul- 
tlnSrie « Gaiilthei-ia proeiiinbens L. ». These Doet. L'niv. (P arm.), 
Paris, 1931. — La plante renferme le monolropitoside, primevdroside don- 
nant, par dddoublement, du salicyl ite de mdthyle, et un nouvel hdidroside : la 
(jani'herinside qui resulte de I’union du primevdrose avec Talcool dihylique. 

D’autre pari, on n’a pu caracteriser les principes ddsignes sous les noms 
d’arbutoside et d’ursone, dont I’existence est probldmatique, et I’dricoline 
d’OxLY n’est pas un produit ddfini. 

Feiiilles et fruits renferment de la sucrase, de la [!- glucosidase et de la 
primevdrosidase. 

Uans la plante sdche, il n’existe plus que le tiers du monotropiioside- 
initial. M. Mascr^. 
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KLEIN (W.). Contribution a i’6 ude hislologique et chimique du 
pistil, du fruit et des organes v6a6tatifs des Dipsac6es. These 
Doot. Uiiiv. {rjiurm.), Strai-bouig, 1931. — Le p^riciirpe e-t ri^duit a 
I’endncarpe et a I’epicarpe, seals persistants, le tegument seminal a Tepid rme 
exierne et anne zone membraniforme cellulosique, la protection de Tamande 
estassur^e par Tinvolucelle qui enveloppe etroilement le fruit. Chez le genre 
Moriiia, on Tinvolucelle est independa t du fruit, le pericarpe, large et par- 
tiellement sclerilie, joue le r61e d’organe protecteur de Tamande. 

Dans uii certain nombre de cas, les caracteres particuliers du p^rirarpe et," 
surtout, de Tinvolucelle, permettent la diff^renciation hislologique des genres- 
et des espece". L’albiimen et I’embrynn renferment de Taleurone et de 
Thuile. Les fruits ne renferment pas d’amidon ni de produils de secretion ; le" 
fruit du Uipsaoiis sylvestris renfernie 23,75 “/o de protides et 24,75 “/o de 
lipides. 

L’Plude de Tappareil vegAtatif confirme, en general, les resultals ant^iieurs, 
auxquels Tauteur aioute quelques details particuliers nouveaux. 

La tige et la feuille du Dipsacus sylvestris renferment, respectivement ; 
1,10 et t,40 ®/„ de tanin. M. MascbiJ.. 

DUBOIS (R ). Contribution a l’6tufle anatonaique de la tige de.s 
Rulaeees. These Boat. Uiiiv. {Ptmi m.), Paris, 1931. — Itude analomique 
d’espAces originaires du Cap ou de TAustralie, appartenant h une trentaine de 
genres d fferents. Divers caracteres t6moignent d’une adaptation a la st^che- 
resse. Chez quelques espfeces, on a rencontriS, a cotO des poches secietiices 
normales, des cellules s6cretrices (Barosma, Agathoswa, Empleurum sevru- 
latuw) et de plus, chez quelques Affaihosma, des polls sOcreleurs. 

M. Masgrk. 

MOGOS [Marin] (*). Les traitemenis cbimiques du bl6, de la' farine 
et du pain. These Boat. Umv. (Pharm.\ Tans, 1931. — Ce travail, qui arrive 
a son heure, est une large et utile conlribution A une question qui leleve tout 
a la fois de Texpertise et de ThygiAne de Taliinentation. 

En q-ialitA de pharmacien militaire de Tarmee roumaine, Tauteur ne 
pouvait pas avoir de meilleur guide, pour mener a bien cette etude biblio- 
graphique et de laboratoire, que le pharmacien colonel Brukre, directeur du 
laboratoire de cbimie alimeutaire de Tinspection generate des subsistances de 
Tarmee, aux luvalides. 

Apres avoir expose, dans son introduction, la constitution du grain de ble 
dans ses rapports avec les piodiiiis de mouture, Tauteur etudie dans une 
premiere partie les souillures chimiques du bl6; on salt que celui-ci est 
soumis avaiit les semailles ades traitements chimiques protecteurs (cha-dage, 
sulfatage, etc.) et que dans les magasins on utilise le sulfure de carbone, 
Tacide cyauhydrique, la chloropicrine, etc., pour chasser les rongeuis et les 
insectes. , 

Enfin, dans le cas de, guerre aero-chimique, il y aurait lieu de rechercher 
les souillures toujou's A redouter A la s ite de bombardements suspects. 

La seconde partie est consacrAe A un historique et A un expose mAlho- 
dique des nombreux procedAs de traitement chimique des farines (en mino- 
terie et en boulangerie) employes dans un but de blaucliiment et de matu¬ 
ration (produits clilorAs, peroxyde d’azore, ozone, etc.). A cette lisle il convient 
d’ajouterles poudres dites « amAliorautes » (persulfates, perborates, bromates 

1. Uo vol. de 140 pages et une planche, Vioot freres. Aditeurs, 23, rue de TEcole- 
de-MAdecine, Paris. Prix : 25 francs. 
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alcalins) trop souvenl utilis^es et offertes au minotier et au boulanger sous 
des tioms de guerre (*) qui ne rappellenl en rien leur nature chnuique. 

L’auleur rappetle fort a propus que I’alun et le sulfate decuivre sont depuis 
loiigleraps employes pour pei inetltH la panific iiion, par la levure, de farines 
de mediocre quality et que le plus clair de I'operation est urje fixatioii suppl6- 
mentaire d’eau dans le pain, ce qui augmenle le rendement. 

La iroisifeme partie traiie, avec beaucoup de m^tliode, des p oced6s de 
detection et de recherche, dans les farines, piles et pains, en donnant, pour 
chaqiie categorie, les liinites de sensibility et les remar()ues coiicernant la 
stability des produits prycouisys. 

Un chapitre special a yty conracry k la recherche du bore et surtoui du 
brome, doiit la presence normale la tris faihles doses il est vrai dans la farine, 
le sel ordinaire et la levure) nycessite une technique sure et precise. 

M. Mogos a appliquy avec succes la raethode de Deniges-Ciielle, sensibilisee 
par Damie.ns, a des microdosages dans le bid, la fanne et le pain. 

Nous nous associons aux fylicitations adressies a I’auteur et au Directeur 
du laboratoire ou ces recherches ont yty eff^ctuees; nous sommes heureux 
ygalemeiit de souligner combien a yty fructueuse la confraternelle confiance 
accordde par un professeur d- la Faculty de Pharmacie a I’un deses collegues 
de la Sociyty de Pharmacie, directeur d’un laboratoire officiel ou plane le 
souvenir de Parmentier, de Millon et de BaLland. L.-G. T. 

ItATHERY (Professeur F.). Le Iraitemcnl insuliiiique du diabMe. 
1 vol. in-16, 130 pages, J.-B. Baillilre et fils, edii. Prix : 15 francs. 
Paris, 1931. — Le prof-sseur Kathery est I'un de ceux qni ont le plus but, en 
France, pour I’etude et I’expyi iruentatiou de I’in^uliue. Dans re peiit livre, il 
a reproduit une syrie lies conferences du diminche faites 4 1 Ilolel-Dieu de 
Pai is, dans lesquelles il a exposy les conditions et les rysultals de I’emploi de 
Finsuline dans le diabete et Ses diveises complicat ons. 

Em fait, tout mAdecin, tout pharmacien, et inSme tuut diab^iique, (loi»ent 
counaitre maintenant les piincipes i!,i,i)(ituux du t'aiteinent insulinien. 
Gelui-ci sera le plus souvent une iiiyd cation d’eutretien, rnalheureuseinent 
tris coClt“Use, niais paifois au^si il reali-era une rnydicaiion d’nigenre. 

Dans le diabete simple, Vnuleuv e-tiiiie I'lnsuline supeillue, en deh >rs de 
quelques cas patticuliers; le rrgirae de Bouchardat permet ici, en rflel, de 
fournir une ration yquilibrye suffisainoient riche en calories, en tenant coaipte 
de I’abaissement de la tolyrance uux glucides. Par contre, I’in.'^u ine • st nyces- 
saire dans le diabete oonsowplif, dont elle a entiyrement t ansforme b; pro- 
nostic, pryoydemment si sombre. La voie d introduction s* ra la voie sous- 
cutanye, ou, dans les cas graves de coma, la voie iiitraveineuse. Jusqii'a pry- 
sent, I'auleur n'admet pas I’iotroduction par voie Imccale. La dose utile varie 
pour chaque sujel; on n’obtieut pas mieux avec une dose trop foite. et myme 
I’on risque de provoquer des accidents. Le omment de I’iniertion a aussi une 
in portani'-e capitale; celle-ci doit ytre pratiquee immydiatement avant le 
repas, et ce dernier doit comprendre des fyculents, pour yviter les symptomes 
passagers d’hypoglycemie. 

L’autpur expose ensuite les resullats obtenus dans le diabyte simple, dans 
le coma et les autres complications, dans b s ytats associys; il discute les c4s 
d’insulino-resistance et dycrit enflu les accidents locaux et gyneraux dus a 
I’insuline, et contre lesquels on ne saurait pas Stre trop avert'. Il constate, en 
passant, qu’il ne se produii jamais devyritable accoutumance 4ce mydicament. 

1. Voir ce Bull,'tin, 1931, 33, p. 122. 
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Nous aurions aime trouver .a la fin de ce livre quelqups indications biblio- 
graphiques, choisies parmi les centaines de travaux consacies a la que tion; 
le ^rand nombre de ceux-ci peut pr6cis6ment Atre une cause d'embarids pour 
le lecteur qui, inl^ressfi par ce livre, chercheraa se documeuter divan aae. 
II n’en reste pas moins que cel ouvrage du professeur Rathery, fruit de sa 
pratique personnelle, constitue un exp 'Si tr^s clair, facile a lire et qu’il 
realise, comtne I’indique son litre, uu guide precis pour « le Iraitement insu- 
linique du diabete ». R. Weiiz. 

JAIIDILLIER (M.). toiitfibution ft I'etude de rOpium et des pr6- 
pai-ulioiisi opiac«5es du Codex. 1 vol., 297 p., Impninerie NVuvel e, 
Amiens, 1931. — Le travail que M. Jahdillier presente au public pharmaceu- 
lique oil re un incontestable interdt par les indications et les supgesiions 
d’ordre pratique qu’il rmferme. L’auteur etudie d’abord les diverses varidtes 
coramerciales d’opium aux differents points de vue de la Matifere Medicate, 
des caract6ies organolepiiques ei microscopiques, et de la determina ion 
chimique de leur composition : dosage des principes actifs, sucres reduc- 
teurs, humidite, cendres. 11 critique les diverses tecliniques pr^conisees pour 
le dosage de la morphine et .-e rallie a celle du Co lex fran^ais, qu’il moiitre 
sup6rieure au iriple point de vue de la facility de manipulation, de la Cons¬ 
tance des re:u'tats et de l’6tat de purete de la morphine precipitee. 11 sigiiale 
toulefc)i> que le proc6d6 A la reaction oxycatalytique de Dkniges, appliquA 
par Magenuik aux preparalions d’opium, est propie a rendre service aux pra- 
ticiens par I’estuiiaiion rapide de ces produits, avec une approximation suffi- 
sanie. 

En mAme temps, M. Jarbillier dAcrit les tenlatives de production d’opium 
indigAue et insisle pour I’introductiou ofticielle A la Phariiiacopee de 1 opium 
de Macedoine, utilise praiiquemi-nt sur uue large eclielle et qui donne des 
medicaments galeniques repjiidant parfaileuieut aux exigences du Codex. 

Uans une autre partie de son ouvrage, I’auleur etudie les principales pre- 
paialions opiacees, nolarainent le laudanum de Sydenham, et pour ce dernier 
ainsique pour I’extrail d’opium il reclame du Codex une plus large tolerance 
dans le coiitrdle du litre en morphine. Eiifln des essais physiologiques sur le 
chieu el la soutis lui peruiellenl de critiquer les syinptAmes d’iiiloxication 
dAcrits dans des travaux anterieurs, eii meme temps que d’afflrmer 1 ideniite 
pharmacodynamique des opiums de Macedoine, de Siiiyrne ou de Consiauti- 
nople. AjOutons qu’une bibliograpliie tres complAte de celie question, si 
riche en indications, represeule un effort non negligeable propre A reudre un 
signals service aux cli rclieuis que prAoccupeni les points les plus diveis de 
riiistoire de I’opium. J -a. Gautier. 

I.e i*eg:iine des maladies du rein. Le regime de I’obesit^, 
2 brochures iii-8“ carre de 96 pages, AditAes par les laboratoires Heudebert, 
Naulerre (Seine), 1931. — Coup sur coup, les laboratoires diAtAtiques Heu- 
DEBERT, bien connus de nos lecteurs, vienneiit de faire paraitr^ deux non- 
veauA recueils faisaat suite A ceux — Le regime du diabetique et Le 
regime deseiifaiits — dont nous avons donhA I’analyte ici raAiiie, il'y a 
queiques mois (37, p. 264 et38, p. 192). 

CoiiQues toujours dans le luAme esprit essentiellemenl praliqui^, ces bro- 
chures renferment de tres nombrrux reuseignemenls indispensables pour la 
couduite parfaile du lAgiine alimentaire. Apres un rapide expo-A de la 
maladie, 1 auteur aborde I’Atude des aliments, sigiialant, pour chacun d eux, 
les avantages ou iiiconvAnients qu’ils peuvenl prAsenler pour le malade. 
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Un tableau analytique resume ces indications. Viennent ensuite plu'iieurs- 
exemples de menus permettant ainsi au patient de varier son regime tout en 
restant continuellement dans les limiies prescrites par son docteur. Les- 
cures de rCgime coiivenant aux cas graves ou partictiliers font I'o' jet, avec 
les stations hydromiui5iales et olimaliques, d’un chapitie special. Eiifin, 
toute une s6rie de recetles culinaites vient completer fort hen reusement 
les notions acquises dans les precedents chapitres. Destinies k des malades, 
ces brocliur'-s di6liUiques peuvent s'adresser neanmoins a tous, mede ins et 
pharinaci>ns en particulier, qui sont appelSs journellement a donner des 
coiiseils. Point n’est n^cessaire de consuller maintenant de gros traites pour 
trouver le renseignement pratique; un simple coup d’ffiil, facilite par le plan 
rationiiel et la clart6 de ces recueils, y suflira. 

Les labor itoires Heudebekt out realist, la, une oeuvre eminemment utile que 
I’on lie saurait trop louer. S. H. 

2° JOURNAUX- REVUES - SOCiETES SAVANTES 

Chimie biolosique. 

Etudes sui* la teiieui* du rat eiitier eii creatine et en azote 
api'6s ingestion d’aliinenis varies et apri^s neplireclomie. 
Studies on the creatine and nitrogen content of the whole rat after tlie feeding 
of a variety of diets and after nephrectomy. Chanutin (A.). Journ. of bioL 
cjicm., 1930, 39, n" 2, p. 765. — La creatine des tissus parait, selon toutes 
proi)at)ilii6s, d’origioe endogdne et sa concentration est determines par les 
besoins metaboliqnes et fonctionnels de la cellule. La teneur dn rat blanc 
entier n’est pas raoditiee en crSaiine, que sa ration soit riche en proteines ou 
qu’elle en soit ddpourvue. De meme, quarante-huit heures aorfes la n^phrec- 
tomie, la teneur de I’organisme en creatine et en azote ne semble pas modili6e. 

li. L. 

Etude.s sur le lait liuniain. \’l. Influence de I’addition de 
levure a ia ration niaterneile sur la riciiesse vitaininiqiie. 
Human milk studies. VI. Vitamin potency as inlluenced by supplementing the 
maternal diet with yeast. Me Cosn (S. S.), Macy (I. G.) et HuiNscher (H. A.). 
Journ. of biot. Chow., 1931, 90, n“ t, p. 1. — Le lait de temme aptarait 
d’autant plus riche en vitamines H qu’il est secrete moius abondamraeiit, et 
inverseinent, les essais etant pratiques a ceteffet sur de jeunes rats. 

L’addition de 10 gr. de levure par jour k la ration des nourrices assure une 
meilleure utilisation de la nourriture par celles-ci. H. L. 

Etude sur le gliitatliiou. V. Le clivage siponlan^ duglutatliion 
en solution aqueuse. A study of glutathione. V. The spontaneous cleavage 
of glutathione in aqueous solution. Mason (H. L.). Journ. ofbiol. Cheni., 1931, 
90, n" 1, p. 25. —Quand le glutathion est conserve en solution aqueuse a la 
temperature de 37-02“, il se decompose spontan^ment en acide pyrrolidone- 
carboxylique et en cysWinylglycine; ce dipeptide peut a son tour Otre 
d6compos6 par hydrolyse en presence d’6repsine. . R. L. 
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L’aeide nucl«5ique dii bacille du foin. The nucleic acid of the 
timoUiy bacillips. Coghill (R. D.), Journ. of biol. Chem., 1931, 90, n" I, p. 57. 
— Oq Irouve dans le Myc ibacteriuin phlei un peu plus de 2 “/o d’acide 
nucleique, lequel donne par hydrolyse de la guanine, de I’ad^' ioe, de I’ni-iicile 
et de la cytosine, mais pas de thymine; il rmfeime on outre 20 "/o de pentose. 
Gel acide nucleique de type vegetal s’oppose k I’acide nucl^iqne du bacille 
tutierculeux qui est de type animal. Leur composition chimique appaiait ainsi 
adaptee a leur action pathogbne. 11 pent y avoir dans ce fait la base d’une 
classification des bacteries en deux groupes different.-. It. L. 

L.e m^tabolisme du mangant^se chez le rat. The manganese 
metabolism of the rat. Ski.nner (J. T.), Peterson (W. H.) et Steenbock (H.). 
Journ. of biol. Chem , 19.11, 90, n" 1, p. 65. — La conceidrstion de I’orga- 
nisuie du rat en manganese, ties forte k lanaissance, decroii ensuite pendant 
les douze premiers jours ei. augments de nouveau jusqu’au vingt et unieme 
jour. Chez I’adulte, on note bgalement un stockage de manganbse vers le 
soixante-dixieme jour, epoque de la maturite sexuelle. La tem-ur en manga- 
ne-e du jeune rat a Iv naissance peut @tre augmeiitSe de 40 par une aug¬ 
mentation de la proportion de cet ^l^ment dans la ration de la mere pendant 
la periods de gestation. Pendant la lactation (de zero a douze jours), la perte 
de manganese qui est obs-rv^e chez le rat ne peut fetre anfitee ou compensde 
par uu enrichissement en cette substance de la ration de la mfere. L’addition 
de manganbse a la ration pennet d’aiigmenter le taux de cet blement dans le 
corps des rats aux pSriodes de maxima, soit vingt et un, soixanle diX et cent 
quatre-vingts jours. Les lis-us qui renfermeut le plus de manganese sont: le 
foie, les muscles, les os et la peau. Avec une ration normals, le rat excrete 
80 “/o du manganese in^iere dans ses fbces; si la ration est supplement6e, le 
taux Texcretiou pent atteindre 99 “/o. Si on ajoute h la ration, en outre du 
manganese, du cuivre ou In ter (ou les deux elements a la fois), la retention 
de manganese, par I’animal devient moins 61ev(5e. H. L. 

I/elTct de la carence en vitamiiies sue les coefficients de 
diircslibilite des proteine.s, des g-raisses et des hydrates de 
Carbone. The effects of vitamin deficiency upon the coefficients of digesti¬ 
bility of protein, fat, an I carbohydrate. Julian (R. R. St.) et Heller (V. G.). 
Journ. of biol. Chem., 1931, 90, n“ I, p. 99. — La digestibility des protdines, 
des graisses et des hydrates de carbons de la ration des divers animanx (rats 
ou cobayes) ne parait pas affectde par I’absence de Tune ou I’autre des vita- 
minrs A, B„ B„ G et D. , R. L. 

I.e role du fer et du cuivre dans la croissance et le metabo- 
lisine de la levure. The role of iron and copp-r in the growth and meta¬ 
bolism of yeast. Elvehjem (G. A.). Journ. of biol. Chem., 1931, 90, n“ 1, p. 111. 
— Lh fer et le cuivre paraissent etre deux eiyments indi-pensables a la crois¬ 
sance de la levure des boulangeries; la quantity de levure produite en leur 
presence est beaucoup plus blevhe que celle qui est obtenue par culture sur 
milieux purifies. , R. L. 

Les antioxydants et I’autooxydation dcs graisses. Antioxydanis 
and the autoxidation of fats. Mattill (H. A.). Journ. of biol. Chem., 1931, 90, 
n® 1, p'. 141. — Les auteurs ontessayA Paction antioxydante de diverses sub¬ 
stances, A la dose de 9,2 “/o, sur un myiange de saindnuxel d’huile de foie de 
morue maintenue i 70°. II fut trouve dans ces conditions que la propriety 
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antioxydantf! des phenols est due a la presence de deux groupes hydroxyles 
eu positi on ortho ou para; les mfimes siibstan;es ^tant inaclives en position 
meta. L^s hydroxyles qui ne sonl pasdirectement fixes sui l'anneau soni ans 
action. Dans les naphtols, un gronpe h)droxyle est suffi-ant, fa naphtol ayant 
le ciraclere d’uii compost ortho est plus actif qne le |3-naphtol; mais la 
[3-naphlo-qiiinone I’emporte sur la forme a. La presence de traces d’anti- 
oxydaiits naturels dans les huiles les protetie centre fanto-oxydation et 
empSche ^galement la destruction des vitamines li|iosolubles. ll. L. 

Fliude de I’aelioii de I’acide nilreiix sur les i^l^meiils dii 
coniplexe vitumini- B. A study of the effect of nitrous aci t upon c irapo- 
nents of the viiamiu B complex. Shebmin (H. C.) et Whitsitt (M. E.|. Journ. of 
biol. Chetn., 1931, 90, i.“ I, p. 153. — En accord avec Salmon et ses collabo- 
rateiir.'-, les auteurs penseht qne lavitamine B (ou B,) se comporte in vitro 
comme une base azot6e, tandis que la vitamine (1 paralt etre plutdt une 
sub t nee oiganique neulre. La viiamine G se trouve detruite,par oxydations 
sous faction de facide nitreux, tandis que la vitamine B est peu touchee par 
les vapeurs nitreuses. R. L. 

PriApnration et propri(^t6s des sels alcalins eristallis^s de 
1 cysiine. Preparation and pioperties of crystallizHd alkali salts of 7-cystiiie. 
Toevmks (,G.) et Lavi.ne (T. F.). Journ. of biol. Chein., 1931, 90, n” 1, p. 203. 
— Elude des sels de lith urn, de sodium et de potassium de I cystine: cristal- 
lisation, solubility dans feau, falcool ythylique et mdthyiqup, deviation 
optique et stability des solutions. R. L. 

Eqiiilibre entre le liquide eeplialo-raehidien et le plasma du 
saiiu-. 111. La distribution du calcium et dii phospbore entre le 
liquide eepliaio-rarbidien et le st^i'um sang'uin. The equilibrium 
between cerebrospinal fluid and blood plasma. 111. The distribution of calcium 
and phosphorus between cerebrospinal fluid anil blood serum. Merritt (H. H.) 
et Bauer (W.). Journ. of biol. Cheni., 1931, 90, 11“ 1, p. 215. — Le serum san- 
guin noi mil renfei me de 9,35 a 10,6 milligr. "/ode calcium pour 100 cm’ et 
le liquide cyphalo-richidien de 4,.5 A 5,?3, soil environ la moitie. Dans la 
tuherculose pulraonaire. on noie hahituellement un faible abaissement du Ca 
dan' les deux humours. Dans la myniugite, on observe au contraire un leger 
abai-sement de Ca dans le syium et une faible augmentation dans le liquide 
cyphalo-rachidien. Dans les maladies non suppuryes, le phospbore du serum 
est compris entre 3 et 56 milligr pour 100 cni’ et celui du liquide ceptialo- 
rachidien r ntre 1,25 et 2,10, le rapport des cbillres moyens etant de 38 a 100. 

R. L. 

Equilibre entre le iiquide et^piialo-rachidieii et le plasma 
sanu'uiii. IV. La tencur en calcium du serum, du liquide c<?plialo- 
racliiilioii et de riiumeur aqueuse a dillerenls tau.x d’activite 
paralhy'i-oi'iieniie. Merritt (11. 11.) et Bauer (VV.). Journ. of biol. Clwin. 
1931, 90, n° 1, p. 233. — Les variations de la teneur en Ca du syium prove 
qupps cliez ITiomme-par la tyianie paralhyroidienne ou par finjection de 
paralhormone sent trys sensibles, tandis que les vniations observyes paral- 
lyiement dans le liquide cephalo-rachidien sent peu impoiTantes. R. L. 

L’inefflcacit^ du mangan6se dans ranCmie de nutrition. The 
ineffectivenei-s of manganese in nutritional anemia. Krauss (\V. E.). Journ. of 
biol. Chew., 1931, 90, 11" 1, p. 267. — Contrairement i la conclusion de Titus, 
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Cave et Hughes, le minginfese est sans effet sur I’anSmie de nutrition du rat, 
infime quand il est associe au cuivre on an fer. Saule, I’association fer et cuivre 
donne des r^sultats particuliferement heureux. K. L. 

iN'oiivelle eiideiice de la nature complexe de la vitamine B. 
11. Itemonstratlon de I’existeiice d’lin troisifenie faeteur. Furilier 
evidence of the complex nalute of vilamine B It. Evidence that a third faclor 
exists. Hunt G. H.) e't Wildeh (W.). Jourii. of bioL Cliem., 1931, 90, n” 1, 
p. 279. — l.a levure traitSe par I’eau ac^tique donne un extrait dont la partie 
anlinevrilique est fixea i ar la terre h fonlon. Le rat, mis k un r^fjime d- base 
privti de vitamine B et recevant uiiiquemenl en supplement de la terre artivee, 
contracte en dix a douze semdnes der accidents pellagreux que rad<iition i 
la ration de residu de levure autoclav^e en milieu alcalin ne pu^rit pas. Les 
symptOmes pellagreux sent empOc-h^s par centre k I’aide de la fraction non¬ 
absorbable de I’extrait de la levure a|out6e au residu de levure autoclavti. II 
serabl-' bien exister trois facteurs B differents Sgaleinent indispensables 4 la 
croissance du lat. R. L. 

Action du nuor sur le nn^labolismc du calcium des rats 
blaiics et la composition des os. The effect of fluorine on the calcium 
metabolism of albino rats and the composition of the bones. Me Cluhe (F J.) 
et Mitchell (H. H.). Jourii. of biol. Chein., 1931, 90, n“ I, p. 297. — Le fluor 
ing<^r4 par des rats blanrs sous forme de fluorure de calcium ou de sodium 
piovoque la formation sur les os d’un tissu anormal lluore dont la pii^sence 
se traduit par une augmentation du taux des cendres; mais la balance cal- 
cique et le rapport Ca : P paraissent pen influences. L’action anormale du 
fluor sur le developpement des dents s’est trouvee confirmee. R. L. 

ElFcts pbysiolog'iqiies de rations riclies en blanc d’oeuf. The 
physiological eflects of diets rich in egg white. Parsons (H. T.). Journ. ot 
biol. Chein., 19.11, 90, n° 1, p. 3I>I. — Soumis 4 des regimes riches en blanc 
d’ceiif. frais, desspche ou conserve, les rats hlancs contractent une sorte de 
maladie rappelant la pcilagre, avec necrose de la queue. Ces accidents, que 
Burr et Burr rapportaient a une carence en certains acides gra-*, vit'nnent 
plulot, semble-t-il, de I'excfes de blanc d'oeuf inget-e. Une proportion de20“/o 
de levure dans la ration ne snlfit pas 4 empeclier ces accidents; par conire, 
une meme proportion de foie de boeuf dess^ch^ perinet d’obtenir la guerison 
desanimaux alteinis. La poudre de foieparait agir^galement 4 dose momilre, 
4 litre preventif. R. L, 

Tcm'ur en sterols et activity antirachiliqiie des myceliums 
des inoisissures. Sterol content and antirachitic activatibiliiy of mold 
mycelia. Pruess (L. M.), Peterson (W. H.), Steenbock (H.) et Frfd (E. B.)- 
Joiirn. of biol. Chein., 1931,90, n“ d, p. 369. — La teneur en st4rols dt-s moi- 
sissures varie non seulement d’une esp4ce 4 I’autre, mais encore suivanl les 
variates. File n’est pas sous la dependance d’addition- telles qu’extrait de malt 
ou de levure qui cependant peuvent grandement favoriser le developpement 
de cerlaines moisissures. 8 m oisissures sur 33 et 3 champignons sur 5 se son 
montres susceplibles d’acqu^rir des proprietes antirachitiques tr4s nettes 
pour le rat. R. L. 

Sur la foneiion de I’aeide hexuroniqiie dans la respiration des 
feuilles de chou. On the function of hexuionic acid in the respiration of 
the cabbage leaf. Szent-Gyorgyi (A.). Journ. of biol. Chein., 1931, 90, n“ 1, 
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p. 38S. — L’acid® hexurmiique parail jouer un rdJe important dans la respi¬ 
ration des feuilles'de chon ; il jouirait en effel de la propri6t6 de former, sous 
I’influence d’une diastase ties active, VIjcxoxydase, un compose oxyg^ne 
reversible. R. L. 

Analyse pai* les rayons A des os et des denis. X-ray analysis of 
bone and teeth. Rosedebby (11. II.), Hastings (A. R.) et Morse (J. K.). Journ. 
otbiol. Cl/em., 1931, 90, n“ 2, p. 393. — l,es spectrogrammes obtenus 4 I'aide 
des rayons X dans Texainen des os et de I’^mail des dents sont en faveurd’une 
structure cristalline voisine de celle qui est observ4e dans la serie de I'apaiite. 
Le.s sels de calcium paraissent engages dans une formiile du genre d- : 
CO^Ca-i;(PO*('Ca’, dans laquelle n est compris enire 2 et 3 U ne semble pas 
que Ton rencontre POiUCa ou GO“Ca, tels; par contre, (PO‘)’Ca’ se trouverait 
dgalement sous forme crisialline. R. L. 

Distribution du phosphore, dii suere et de I'hdnioglobinc 
dans le sang des ftoissons, des anguilles et des torlues. Phos¬ 
phorus distribution, sugar, and hemoglobin in the blood of fish, eels, and 
turtles. Me Cay (C. M.). Jonrn. of biol. Cbem., 1931, 90, 0° 2, p. 497. — Le 
phosphore total du sang des animaux a globules rouges nucldds (carpe, 
brochet) est plus eleve que celui des animaux a globules rouges non nui-leds 
(boeuf pris comme exemple). Le phosphore et le sucre sauguin sont plus dlev4s 
chez le brochet que chez la carpe. 

Le phosphoie, speciale nent le phosphore lipidique, ainsi que le cholesterol 
sont en proportion moios elevee dans le sang des tortues que dans celui des 
poissons. Le taux du ph isphore est dgalement trfes bas dans le sang ues 
anguilles. R. L. 

.Artion destructive des substances solldes tineinent divisees 
sur la vitamine A. The destructive action of finely divided solids on 
vitamin A. Marcus (J. K.). Journ. of biol. Cbem., 1931, 00, u“ 2. p. 307. 
— L’incorporalion de la vitamine A conceiitrde de Phuile de foie de morue a 
une poudre quelconque (conservee a Pair ou en atmosphere carboiiiqiie) pro- 
Yoque une destiuction rapide de la vitamine en rapport avec le temps dcoule- 
L’hydioquinone empSche ou plut6t retarde cet effet. L’atmosphere carbonique 
n'est jamais absolue et le pen d’oxygfene qui subsisle peut suffire largemnit a 
detruire la quantity de vitamine A mise en oeuvre. R. L. 

Propri6tes pliysieo-cbiniiqucs du sang de crocodile (« Croco- 
dilus aciilus n Cuviei*). Physicochemical propeities of crocodile blood 
(Crocndila.i aoiHiis Cuvier). Dill (D. B.) et Edwards (H. T.). Jonrn. of biol. 
Cbem., 1931, 90, n° 2, p. 513. — La concentration des prot6ines du s4rum et 
de Phemoglobine du sang est plus basse chez le croco tile que chez I’homine. 
La valeur tampon du sang de crocodile est 4galement inferieure a cello lu 
sang humain. R. I.. 

I.a pi'oduction de ITicinog’lobine. II. I.e soulag^einenl de 
ranemie, due au regime Iact«c exclusif, par I'iugcstioii d'aeidcs 
amines. Heiuoglobin production. IL The relief of anemia, due to milk diet 
by feeding amino acids. Drabbin (D-'^.) et Miller{H. K.). Journ. of biol. Cbem., 
1931, 90, n“ 2, p. 531. — L’arginine, Pacide glu amique et leurs sels se 
moutrent tres actifs pour assurer la regeneration de Phemoglobine chez les 
jeunes rais sourais au regime exclusif d’un laii naturellement pauvre en ter. 
Le tryptophane, Pacide pyrrolidonecarboxylique et I’aspartate de sodium ne 
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donnent qu’une amelioration teraporaire. L’alanine et les derive^ chlores de 
I’histidine n’ont que peu ou pas d’actinn. Tons les acides amines mis en 
•oeuvre elaient absolument prives de cuivre etme renfermaient que dns traces 
insignifianles de I'er. It. L. 

Le*« besoins rondamentanx de noarritiire pour la crais.sance 
du rat VI. Influence de la consoinmalion de nourritur<' et dii 
quotient efficient de I'animal. Toe fundamental food requiremenisTor 
the growth of the rat. VI. The influence of the food consumption and the 
efflr.iency quotient Of Ihe animal. Palmer ^L. S ) et Kennedy (C.). Jpnrn. of 
biol. Ctiein., 1931, 90, n'’ 2, p. 545. — Les diffhences observees avec des 
regimesiidentiques sur des lots de rats recevant des quantities 6gales de nour- 
rilure ou alimentds ad libitum s’expliquent par la maniere differ' nte de se 
comporier des animaiEx employes et uotanmient de la v iriabilite da quotient 
efficient. Par cette expression, les auteurs en'endent le rapport de la quantity 
de nourriture consommee rOellement utilisable (ramende 4 1 yr. de gain en 
poids), au poids corporel moyen au cours de la dur6e de I’expdrience mul- 
tipli^ par 100. 

Quotient efficient = 
substance sfeche digestible co' sommRe ; gain 

Poids moyeu pennant I’expenence. Xioo. 

K L. 

Cbimia analytique. — Toxicologie. 

Etude comparative de I’activitd de quel4|ues r^metifs oxy- 
dants sur le mereure mdlallique, en viie de son dosuge. 
Fleury (P.) et Marque (J.). Joiirn. dePhann. el de Cliim., 1930, s., 11, p. 150. 

B. G. 

Microilosagie iodom6trlque de l'ur6c sansiuinc par o.xydalion 
suito-iodique. Cony (L.) et Robert (J.). Jo u-n. de I'hann. et de Ci im., 1930, 
8® s., 11, p. 337. — Les composes xanthyles sont entiferement oxydes en 
milieu sulfurique par I'acide lodique consomm^, on peut trfes exactement 
appr^cier I’urdine (dixanlhyluree). Ou opere sur 1 cm® de plasma ou sdrum, 
ou mSme 0 cm® 5. B. G. 

IVoHvelle reaction color^e de I’ergosldrol. DilTereneiation de 
l’ei*gosterol et de I’crgostdrol irradi6. Meesem.aecker (R.). Jo ini. de 
Phuvtu. el de Cliini., 1930, 8>- s., 11, p. 380. B. G. 

Teeliniquede dosage du sodium. Kahane (E.). Journ. do Pliarm. et 
de Chiin., 1930, 8“ s., 11, p. 425. B. G. 

Nouveau proc6de de dosage de FallylsenevOl dans la 
poudre de moutarde noire. Mkese-Raecker (B.) et Boivin (J.). Journ. de 
F^harw. et de Cl/iin., 1930, b' s., 11, p. 478. — Precede par ioiomdtrie base 
sur la fixation d’iode sur la thiosinanime, molecule 4 molecule. La mdtbode 
proposee par les auteurs donne des rdsultats comparables a ceux obtenus par 
la methode du Codex (1925). Elle a sur cette derniere I’avaiitage d’Stre rapide, 
car elle 4vite la distillation et la lente precipitation du sulfure d’argent. 

II est exact que le rendement en essence diminue a mesure que le temps 
de mac4raiion augmente. 

Les auteurs conlirment les rechercbes de M.M. Astruc et .Moussbhon en ce 
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qiii confer e la temperalure a laquelle il faut porter la maceration de poudre 
de moutarde non deshuilee pour oblenir le meilleur rendeinent en fssence 
68-70 o/o. Par contre, dans le cas de farines deshuilt^es, la viscosity du 
melange ^tnnt grandement diminu^e par suite de I’absence d’huile, i'eH ii 
la tfmpSralure de 40“ que la quantity maxima d’essence estobtenue. Cela est 
d’accord avec nos connaissances sur les actions diastasiques. B. G. 

l>osag-e des solutions alcooliques de nitroglycerine. Caron (H.) 
et Raoukt (D.). Joiirn. de Pharni. et de CJiiin., 1930, 8“ s., 12, p. 109. — 
Proc^d4 colorim^trique ba-^d surl’emploi des reactifs sulfophdnique ou sulfo- 
salicylique ef, pour un tilrage prdcis, la rdduction par I'alliage Devarda en 
milieu alcaliii. B. G. 

Le microdosage dii potassium dans les eaux. Griffon (H.) et 
Bernard (A.). Journ. de Pharm. et de CJiim., 1930, 8“ s., 12, p. 118. — 

Micromdthode basee sur la precipitation du mdtal sous forme de cobalti- 
niirite. B. G. 

L'analyse des cliocolals. I. Appreciation des cousiitunnts 
des ehocidals purs, uniquement composes de cacao, de sucre 
el de beurre de cacao. Legoq(11.). Journ. de Pliann. et de Clnin., 1930, 
8“ s., 12, p. 101. B. G. 

L’analyse des cliocolats. II. Les cliocolats adilitionnes. 
Lecoq (B.). Journ. de Pharm. el de Cliiin., 1930, 8' a., 12, p. 140. B. G. 

Etude de la precipitation du glucose par le sulCale decuivre 
et la baryte. Generalisation au.x sucres et aux polyols. Fleury (P.) 
et Ambert (P.). Journ. do Pharm. et do Chiin., 1930, 8's., 12, p. 289. 

B. G. 

Ilosage de I'aeide picriqiie en solution. Francois (M ) et 
M"® Seguin (L ). Journ. de Pharm. et de Chim., 1930, 8“ s., 12, p. 433. — 
L’acidc picrique se rencontre dans certeins mdlanges complexes vendus sous 
des noms de fantaisie comme insecticides ou desinfectanls. II y a dans ce cas 
intdrdt a le caractdriser et a le doser. Le principe du dosage est base .•■ur la 
formation d’un prdcipite de picrate de cuivre ammoniacal. B. G. 

separation des chlorures, bromures et iodures alcalins et 
applicntion au dosage des melanges de chloriires-bromurcs, 
chlorures iodures, bromures-iodures et chlorures-bromures- 
iodures. Extension de la meihode aux chlorates, bromales, 
iodates et a leurs melanges. Cousin et Dufour. Journ. de Pharm. et do 
Chim., 1930, 8“ s., 12, p. 439. B. G. 

Sur qiielques reactions de I’antipyrine et du pyramidon. 
Recherche de I’antipyrine dans le pyramidon. Bibere. Journ. de 
Pharm. et de Chim., 193o, 8" s., 12, p. 444. B. G. 

Sur le dosage des sels biliaires dans la bile; dosage gazo- 
metrique en un temps, dosage volumetrique par formoltitra- 
tiou; evaluation du soufre biliaire. Cuny (I,.). Journ. de Pharm. el de 
Chim., 1930, 8's., 12, p. 485. B. G. 
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Disposilir pour la distillation automatique et sans dansrcr de 
l etter, del alcool, du chlorororme, etc. sous pression r^duite. 
Lapp (Ch.). Jouni. de PJiann. ct de Chiin., 1930, 8* s., 12, p. 498. B. G. 

I\ouvelle m^lhode de dosage du mrrcure dans le cyanure 
mereurique. CATfELAiN (E.). Journ. de Pharm. et de Cliim., 1930, 8” s , 12, 
p. 529. B. G. 

Accidents causes par les teintures organiqiies utilis^es pour 
les cliaiissures, ^tofTes, fourrures, ainsi que pour la prepa¬ 
ration de certains fards. Kling (A ). Bull. Acad. Med., 1930, 103. p. 690. 

R. D. 

Snr la toxicite de I'alumiMiuni, comparee t celle du ter, du 
nickel ct d’autres metau.v. Bertra.nd (G.) et Serbescu (P.) C. B. Ac. Sc., 
1931, 193, n“ 3, p. 128. — La toxicity a ete etudi^e par injection d’une solu¬ 
tion d’un sel du m6tal experiments sous la peau de I’abdomen du cohaye. 
Les rSsullals des experiences montrent qu’au point de vue de la toxicile 
I’aluminium se place 4 cote du fer, et qu’il est par consequent beaucoup 
woins toxique que le nickel et le coivre. P. C. 

Sensibilisation de la reaction ioduro-niercurique pour la 
rcch'-rehe du mercuricuni. Deniues (G ). Bull. Sec. Pharm. Bordeaux, 
1930, 68, n“ 4, p. 208. — L’ioiure de pot ssiuin est renaplace par one soluiion 
iodo-mercunco potassique saturSe, laquelle a I’avantage de ne pas dissoudre 
une fraction du prScipitS rouge caractSristique. R. R. 

£inde de la reaction de 8pacu, en vue de son application au 
dosage volum^trique du cuivre. Gol^e (J.). Bull. Sue. Pharm. Bor¬ 
deaux, 1930. 68, n” 4, p. 209. — Les sels cuivriques dotinent, en presence de 
pyridine et d’un sulfocyanale alcalin, un precipite vert de sulf cyanate cui- 
vrique-dipyndine; ce prScipitS est soluble dans le chloroforme qn'il co'ore 
en vert, mais la teiute varie avec la quantitS de sulfocya iate qui a StS uti- 
lisSe; d’autre part, la pyridine dSc unpose en partie ce reaciif. L’auleur 
dSternaine pour des quantitSs fixes .le pyridine et de sulfocyan tie, inais avec 
des poids variables de cuivre, les quantit4s de sulfooyanate res'6es en exefes. 

R. 11. 

Microbiologie. — Parasitologie. — Hygiene. 

Terroin magn^sien et cancer dans le llaut-Rliin, le Bas- 
Rhin et la Moselle. Robinet (L.). Bull. Acad. Med., 1930. 103, p. 440. — 
Dans les petites communes vivant directement des produils de leur sol. la 
mortality par cancer e^t d’autant plus elev6e que la teneur du sol eii magne¬ 
sium est plus faible. R. D. 

De la resistance generate conferee par les sels halogenes de 
magnesium. Delbet (P.) et Palios. BuB. Acad. Med., 1930, 104, p. 8. — La 
mortality g6n6rale des elevages de souiis, cobayes et lapins est tou|ours plus 
faible ch.-z les animaux magndsids que chez les temoins. Des ph6nom^nes 
analogues s’obs“rvent chez les vdg^tanx. Cerlaines maladies He la Inzerne ou 
des poiriers ne se d6veloppentque sur les sols pauvres en magnesium. 

R. D. 

Bull. Sc. Pharm. {Fevrief 1932). 
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Sur les eliainpigiions ven^neux (Rapport). Rad.ais (M.). Bull. Aaad. 
Med., 1930, 104, p. 6. — II n’y a pas lieu d’envisager I’inlerdiction de mise en 

. vente des champignons dessdch^s dans le commerce de I’alimentation. 
R. D. 

Contribution a I’t^tude des mycoses osseuses. Une inyeose 
osseuso primitive a « Spoi'otrichum carougeaui » Langeron. 
Sartoby (A. et R.), Meyer (M.) et Meyer (J ). Bull. Acad. Med., 1930, 104, p. 98. 

R. D. 

Une m^tliode de mise en 6tat de resistance de I’organisme, 
base de la th^rapeutique antituberciileiise. Ses elt^ments. 
R^sultats obtenus. Barbary (F ). Hull. Acad. Med., 1930, 103, p. 466. — 
La cholestdrine associee an cinnamate benzyle en solution dans I’huile 
camphree favorise la resistance de I’organisme 4 I'infection tuberculeuse. 

.11. D. 

De I’influence des « lyses microbiennes » dans la vaccinotli6- 
rapie de certaines infectious m^dieo-cliirurgicales a strepio 
coqites et A slapliylocoques. Lejars, Bezancon, Brocq et Duchon. BuII^ 
Acad. Med., 1930, 103, p. 643. R. D. 

L’autovaccinafion antim^ningococciqne en p^riode ^pid6- 
mique. Manodssaeis (E.). Bull. Acad. Med., 1930, 104, p. 135. — Resultats 
heurenx en utilisant un vaccin frais prepaid 4 partir de la souche de mentn- 
gocoque obtenue par culture du liquide cdphalo-iachidien des premiers 

malades. R. D. 

La presence de I’ultra-virus tuberculeiix dans le sang d une 
malade atteinte de tuberculides cutan6es. Ravaut (P.), Valiis etvAN 
Deinse. Bull. Acad. Med., 1930, 104, p. 13. — Le sang d’ui e malade atteinte 
de tuberculides de la peau, inocuie au cobaye, a provoqu6 des lesions ana¬ 
logues a celles que produit I’inoculition de rullra-virus tuberculeux. 

R. D. 

L'anatoxine dipht6rique dans son application a I'immuni- 
sation active de Fhomme et a la propbylaxie de la dipbt^ric. 
Ramon (R.). Bull. Acad. Med., 1930,104, p. 115. — L’auteur passe en revue les 
principaux resultats obtenus. L’lnnoouite de l’anatoxine est bien demonlree. 
Si 2 4 5 °jo des sujets vaccines ne sont pas immunises ou le sont insuffi- 
samment, I’utilisation d'une toxine initiale plus active ou le precede des 
« vaccinations associees » permettronf sans doute d’obtenir des resultats plus 
favorables. L'iramunite provoquee par l’anatoxine semble persister pendant 
de longues annees. R. D. 

Le cycle evolutif du bacille d’Ebertb et des bacilles para- 
typhiqiies « in vitro » et « in vivo ». Hauduroy (P.). Bull. Acad. Med., 
1930, 104, p. 18. — Sous I’inffuence du bacteriophage, le bacille d'EBERTuel 
les bacilles para'yphiques sont capables de prendre des formes invisibles et 
filtrantes. Celles-ci se rencontrent chez certains typbiques soil dans le sang, 
au d:4but de I’infection, soit dans les selles 4 la fin de la raaladie Elies provo- 
queraient egalement certaines septicAmies dans lesquelles il semble bien que 
la forme normals du bacille d’EaERTH n’existe jamais. L’auteur pease Agale- 
ment que les eaux pol uees ne renferment le plus souvent que ces formes 
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llltiantes et qu’on n'y retrouve pas le bacille Itti-mSme. Ges constatations per- 
mettent de faire I’hypothfese suivante ; dans certains cas un individu sain 
s’infecte en absorbant des formes flltrantes et invisibles de bacille d’EaEaiH. 

Celles-ci se developpent pen h pen dans I’organisme, le microbe se « recon- 
stilue )) et reprend sa forme bacille. An moment on la maladie se termine, le 
bacille esl k nouveau « ddmoli » par le bacteriophage et les formes flltrantes, 
eiimindes avec les selles, sont dispersees dans la nature. It D. 

Sup ropisine du bacille coll dcs eanx. Dujarric db la RiviteE (R). 
et Ghu (T. H.). BnJJ. Aead. Med., 193®, 104, p. 152. — Etude de diBdrentes 
reactions permettant de metire en Evidence I’origine fficale recente de 
diverses souches de bacille coli isolees de milieux naturels. R. D. 

Tpaitement des complications oaplienncs par le s6r«m et le 
sang de eonraleseenls. Metzulescu (A.). Bull. Acad, Med., 1930, 104, 
p. 94. — Le sCrum de convalescents d’oieillons agit, comme un s^rum sp^ci- 
flque, d’une fagon fort efflcace dans les mfiningites et les orchites dues a 
cette maladie. Le sdrum pent fitre remplace par le sang. R. D. 

La liftvre ondulante d’opigiiie ^bovine en Franche-Comt<;. 
Ledoux (E.) et Baufle (P.). Bull. Acad. Med., 1930, 104, p. 218. R. D. 

Une cause d’erreur possible au coups de la numtSralion du 
colibacille dans des eaux anciennement pollutes. Abloing (E.) et 
Dufouht(A.). Bull. Acad. Med., 1930, 104, p. 398. — Confirmation des obser¬ 
vations de A. Trillat. Dans des eaiix polluees, mais n’ayant pas regu depuis 
longtemps dt-s substances nutritives, les germes intestinaux, et en particulier 
le colibacile, peuvent s’att^nuer et perdre les principales propriet6s qui per- 
mettent de les identifier. 11 sufflt d’ajouter a ces eaux une peiite quantite de 
substances nutritives convenables pour que les germes se multiplient et 
reprennent leurs caractferes dislinctifs. R. D. 

Rechcpches sur la cause de I’enc^phalilie post-vaccinale et 
de la poliomy^lite aigue. Aldershoff (H.). Bull. Acad. Med., 1930,103, 
p. 533. — La cause de I’encephalite post-vaccinale ne reside pas dans le virus 
vaccinal. L’auteur a observe frequemmenl la presence de formes de Monilia 
dans la gorge ou le systfeme nerveux central des malades. R; D. 

L’enc'6phalite post-vaccinale et son traitement par le s^rum 
bomologiie. Herman (J.). Bull. Acad. .Med., 1930, 103, p. 539. — II paralt 
nalurel d'invoquer comme cause de cette maladie le virus vaccinal dont 
I’experimenlation a d^montre les effets neurotropes. Des injections intra- 
veineuses de serum de sujets r^cemment vaccines avec succfes ont donne 4 
I’auteur d’excellents resultats pour le traitement de I’enc^phalite post-vacci¬ 
nale. R. D. 

Le pouvoir virullcide du s^runi de Phonime et des animaux 
vaecin^s. Beclere (M.). Bull. Acad. .Med., 1930, 103, p. 582. — L’auteur 
apporte des donnees exp6rimentales 4 I’appui des observations de J. Herman. 
II precise les conditions de rScolte du serum et indique que le sdrum de 
g^nisse vaccinee peut remplacer le sArum huraain. R. D. 

La vaccination preventive de ia tuberculose par le BCO, 
dans les pays etrangers. Ses efTets sur la d^croissance de la 
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iiiortalit<5 g^n^rale infantile. Calmette (A.). DuU. Acad. Med., 1930, 
104, p. 297. R D. 

Sur Ics ^pid6inies de 1929. Delbet (P.). Bull. Acad. Med., 1930, 104, 
p. 355. — L'auteur s'6lfeve contre I'a tdition de substances cliiiTiiquo< aux 
fariiies destinies a la boulangerie. II pi6conise I’emploi des engiais maga^- 
siens pour am^liorer les produits indigenes. R. L>. 

Sill'I’emploi, eii boulangerie, des produils dits v am^lioranls » 
des farines. Kling (a.). Bull. Acad. Med., 1930, 104, p. 526. — L’usage des 
poudres « am6liorcintes » n'est pas souhaitable. R. 1). 

Conti'ibution h reinrte des onychomycoses. Un nouveau cliain- 
pignon du genre « Scopuiariopsis » Bainier (,< Sropulariopsis 
minimus »). Sartohy (A.), Hufschmitt (G.) et Meyer (J.). Bull. Acad. Med.,. 
1930, 103, p. 604. H. D. 

Contribution h I'^tiide des mycuses osseuses primitives : un 
nouveau cas d'aetinomycose osseuse a grains jaunes sans 
massues. Sartory (A. et R.) et Meyer (J.). Bull. Acad. Med., 19(0, 104, 
p. 243. R. I). 

Sur le BC(« et sur la possibilite de le voir reprcndre de ia 
virulence. I.ignierks (J.). Bull. Acad. Med., 1931, 105, p. 76. — Le vaccin 
RCG est susceptible d« reprendre de la virulence dans ceitaiiies C'lriditions. 
MAme avec un vaccin bilie nornoal,des organisraes exceptionnellement seiisi- 
bles ou predisposes par une affection concomitante (a streptocoque, par 
exemple) peuvent Stre affect6s plus ou moins graveraent par cette vaccina¬ 
tion. R. D. 

I.es suites eloignees de la vaccination au BTG. Weill-IIalle. 
Bull, -lead Med., 19.11, 105, p. 242. — Le RCG ne fait cour.r aucun risque, 
ra6me eb'ignA, aux Jeiines vaccines, (lien au contraire, il reduit les dangers 
d’une contamination tuberculeuse et il ain61iore le pronoslic vital de t()U> les 
petils vaccines. R. D. 

Peut-on craindre que le vaccin BCG se transforme dans 
I'organisme en bacille tuberculeu.v virulent. Calmette (A.). Bull. 
Acad. Med., 1931, 105, p. 301. — Repoi.se negative. R. D. 

Contribution a I’^tude des causes de I’insuffisaute activite du 
s6rum aiilidipbterique. Lig,ni2rrs (J.). Bull. Acad. .Vied., 1930, 104, 
p. 698 el 720. — Itans lous les pays on a graduelleraenl et consid^ratilernent 
augments les doses d’antitoxine dans le irailement de la diphlerie. Celle 
observation conduit l’auteur aux reinarques suivanies : 

1* Tons les lahoraloires du raonie uliliseut, pour la preparation de leur 
s^rum, le bacille de Park Williams n* 8. Par analogic avec ce qu’on observe 
pour differenis gei mes, il est logique de penser que cette souche, culiiv6e 
depuis trente-six ans siir milieu artificiel, a vu se produire modifications 
dans sa « qualitA pathogfene b; 

2° Le bacille diphiArique est i la fois loxigene et palhogene. 11 pent envahir 
I’organisme. On devra alors lui opposer un sArum baclAncide, et ceprndani, 
depuis longiemps, le serum antidiphtSrique n’est plus contrdle qu’au point de 
vue de ses quables antitoxiques; 
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3“ L'' s#rura de I’lnstitut Pasteur ga^nerail beaucoup i fitre ccncenlr5; 
4“ La loi de 1905 devrait prdvoir le contrdle ofticiel des serums les plus 

imporlants. R. D. 

Modes d'aciiou du s^rum anti^aiigr^neux polyvalent dans le 
traitenient des infections polymicrobiennes. Weinberg (M.). Balt. 
Acud Med., 1931, 105, p. 124. R. D. 

Des possibilil6s de transmission de la fiCvre ondulante par 
les oiseau.x. Violle(H.). Bull. Acad. Med., 1931, 105, p. 216. R. D. 

Siir la flevre ondulanie d’oriarine bovine. Rspport pr^sent6 au nom 
de 1* Commission oompos^e de MM. Barrier, Carnot, Marchoux, Renault, 
Vallee et Nrtter. Bull. Acad. Med., 1931, 105, p. 255. — En dehois de I’infec- 
tion des espfeces caprit e et ovine dont le> consequences se font surtout sentir 
dans le bassin de la Mediterranee, la fifevre ondulante pent avoir pourorigine 
ui e iiife lion des esp^ces bovine et porcine, b’aulres aiiimaux, comme le 
cliien, out pu exceptionnellement elre mis en cause. R. D. 

iVouvelles rechercbes experimentalcs sur la transmission de 
la polioiiiyeliie par la voie dijsestive. Action du chlorc sur le 
vii-us poliomy6litique. Levaditi (C.), Kli.ng (C.) et Lkhine (P.). Bull. Acad. 
Med., 1931, 105, p. ls-0. — II est possible d'infecterle Mucacus cynomotgus en 
ajoutant un** Emulsion viruleiite k ses aliments et de lui conf^rer ainsi une 
polioniyelite typique. Dans difl^rents cas, la recherche du virus dans les 
matibres Scales du singe a ^le positive vingl-quatre a quarante-huit heures 
apifes le repas infeclant, m@me dans le cas ou I’animal n’a uas contracts lui- 
mfeine la poliomy^lite. Des eaux charg6es en raatieres organiques, troubles, 
riches en virus, sent st^riiiiees en vingt-quatre heures par. addition de 
4 milligr. de chlore par litre. R. D. 

Itupport Clinique et Ih^rapeutique sur I'^pid^mie de polio- 
my4>liie d'Alsace en 1930. Rapport presente au nom de la Commission 
coiiiposee do MVl. P. Rohmer, Mevkr, M”' Phelizot, MM. Tassovatz, Vallktte 
et WiLLEMiN. Bull. Acad. Mod., 1931, 105, p. 364. R. D. 

I a propbylaxie de la poliomyi^lite dans I'armde au cours de 
IVpidi^mie de I’^te 1930. Dopier (Ch.). Bull. Acud. Med., 1931, 105, 
p. 399. R. D,, 

Te<*linique et valeur du Iraitement des tubercnloses par le 
cblorbydrate de choline. Carles (J.) et Leuret (E.). Bull. Acad. Mod., 
1931. 105, p. 159. — Le chlorhydrate de choline n’agit qu'en au^mentant ou 
en retab issant, dans I’organisme, les moyeos de di5fen.se normaux centre la 
tuberciilose. 11 doit 6trc employ^ de facon presque continue '2 k 3 piqures par 
semaine). R. D, 

IX'ole sur le traitement de la pneumonic par le salicylate de 
sodium en iojeclioiis intraveineuses. Colvy et Popoff. Bull. Acad. 
Med., 1931, 105 p. 163. R. D. 

. Le traitement sp6clBque des infections $eastro'inlestinales 
des eiifants du premier age. H. de Rothschild. Z3«/7. lead. .V/ed.,1931, 
105, p. 205. — Utilisation du laclos^rum. R. D 
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Traitement du t^tanos, de ta dipht^rie et des maladies neuro- 
tropes par la m^thode phylacUqiie. Gruchet (R.). Bull. Acad. Med.,. 
1931, 105, p. 208. R. D. 

Les traltenaents chimiqnes des farines en meunerie. Klim (A.). 
Bull. Acad.Med., 1030, 105, p. 7M. — L’autenr pense que, tout au rooins pro- 
visoirement, I’emploi des gaz arafiliorants (chlore, chlorure de nitrosyle, tri- 
chlorure d’azotel pourrait etre tolere en meunerie. R. D. 

Le traitement chimique des fariaes et le point de vue pi‘i- 
niordial de I'liygiftne. Bruere (P.). Ball. Aca I. Med., 1930, 104, p. 724.— 
Les tr litements chimiques par gaz, vapeurs ou poudres dites « amelioraiites » 
doi^ent Atre formellement interdits. R. D. 

Sue I’iatroduction de produits chimiques dits » am6liorants » 
dans !a farine. Rapport prfeentd au nom de la Commission compos6e 
de MM. PoucasT, Leon Bern.ard, Brouardel, Dsssrsz, Lapicque, Marchodx, 
.1. Renault et E. Marchoux. Ball. Aoad. Mid., 1931, .105, p. 333. — L’Academie 
se pronince neltement centre I’adlition 4 la farine de substances destinees 
au blan’chiment ou de produits dits am^liorants. R. D. 

\ouvelles recherclies sur les microbes de la nitritieation. 
WiNoiRADstr (S ). C. R. Ac. So., 1931, 192, n” 17, p. 10i)0. — L’auteur utilise 
un nouveau milieu de culture constitu^ par un gel de silice doiit la surface 
est enduite d’uue couche d’un carbonate insoluble formant une couche assez 
seche pour immobiliser les germes. Les centres de nitrification sont facile- 
raent visibles, puisque les agents de nitrification sont seuls capables de 
dissoudre les carbonates sur ce milieu. Les recherches entreprises montrent 
qn’il esiste touie une florule de microbes nitreux, variable d’un sol 4 I’autre, 
L’auteur en propose un groupement provisoire : 1“ formes fibres et mobiles, 
dont le Njtro:sowonas est le representant le plus connu ; 2“ formes zoogl4iques 
composAes de Goccas rdunis en masses arrondies, eiitour4es d’une membrane 
commune (type Nitrosocysti.A', 3® formes spiral4es. P. C. 

Pbttrmacologie. — Chimie vegetale. 

Sur le litre de la pepsine ofncinale franeai.se; modifleation 
de I’essai du Code.ic. Legrand (Pierre). Journ. de Pbann. et de Cttim., 1930, 
8's,, 11, p. 58. — La pepsine frangaise avec son litre 100 ^tant Tune des 
moins actives des pepsines des diverses pharmacop4es, il y aurait iiiter4t4 
Clever le titre de la pepsine normale ou standard du Codex frangais au 
litre 200, ce qui la placerait entre les pepsiues beige et anglaise. 

L’auteur a mis au point un proc4de qui pour apprdcier la fin de la reaction 
garde le mSme test que le Codex, mais dans lequel la fibrine est reoiplac^e 
par le blanc d’oeut dans des conditions determiufies. Ce precede est plus 
rapide (une heure au lieu de six heures) et la matiere passive plus facile 4 se 
procurer, B. G. 

Dosage du cbloral dans le'sirop de chloral. Meillerk [Ct.]. Jouru. 
de P/iurm. et de Chim., 1930, 8® s., 11, p. 147. — Pour I’essai d’un 4chan- ‘ 
tillon du sirop de chloral — en vue d’une expertise —, I’auteur conseille de 
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faire un essai volumetrique avec la liqueur de baryte et uo essai gravi- 
metrique en utilisant une des deiux m^thedes de pesee du chlore total 4 I’dtat 
de chlorure d’argent. Les deux rSsuUats se oonlrbleront muturllement. 

> B. ti. 

Sur ralteration du mono.sulPurc de sodium criwtallise. 
Pecker (H.). Journ. de Pharm. el de Chim., 1930, 8' s., 11, p. 147.— Le 
monosulfure de sodium cristallis^ S’altfere avec le temps, mOrae en flacons 
herm^tiqiiement clos. 11 se traiisforme en partie ou en totality en un 
melanye liquide d’hyposulfite de sodium et de soule, voire de sulfate, inuti- 
lisable. Lorsqu’on veut pr^lever du monosulfure de sodium pur dans un 
llacon, il imports de n’utiiiser que les cristaux prfialablement lav4s 4 I’eau 
distill^e et seches rapidemenf, 4 rexclusion de tout liquide. Les cristaux, en 
cas de doute, doivent etre identifies par la reaction au nitroprussiate de isoude 
ou au carbonate de plomb. B. G. 

Dosage de I’hypophosphite de sodium officinal. Francois (M.) et 
M"' Seguiw (L.). Joarn. de Pharm. et de Chim., 1930, s., 11, p. 193.' 

B. G. 

Stir le role de i’acide sueciniqueen biologic. Valoin (L.). Journ. 
de Pharm. et de Chim., 1930, 8e s., 11, p. 197. B. G. 

Keclierclies stir les variations de coloration des plantcs au 
eonrs de leur dessiceation. Sur un nouveau chromogene, 
I’oroberol retire de « I'Orobiis tuberosus ». BaiDEL(M.) et Charaux (C.). 
Journ. do Pharm. et do Chim., 1930, 8' s., 11, p. 321. B. G. 

Dosage de la morphine. Procddd applicable au dosage des 
tableltes ou pilules. Ladbbnck (J.). Joarn. de Pharm. et de Chim., 1930, 
8's., 11, p. 336. — Proc6d6par iodomfetrie; la morphine forme avec I’iode un 
triiodure de morphine insoluble. B. G. 

Essai de stabilisation 'des racines de gentiane par les 
vapeurs d'alcool. Begui.n (Ch.). Joarn. de Pharm. et de Chim., 19.30, 8« s., 
12, p. 49. — La stabilisation par les vapeurs d’alcool sous la pression atrao- 
sph6rique fournitune drogue contenant encore une proportion assez impor- 
tante des principes immediats dc la racine fraiche de gentiane. Cette opera¬ 
tion s’accompagne toutefois d’une extraction trfes seqsible de ces principes, 
puisqu’on en retrouve dans I’alcool restant dans le stabilisateur apres le 
traitement.^ 

II est probable qu'avec des organes plus delicats (feuilles), celte extrac¬ 
tion serait encore plus importante; en operant sous pression rdduite, il est 
possible quel’on diminue cet inconvenient, mais il est peu probable qu’on le 
supprime complfetement. B. G. 

Acide chrysophanique, chrysarobine et soufrc. ;Huerre (B.). 
Journ de Pharm. et de Chim., 1930,8= s., 12, p. 145. — Le suppl6ment du 
Codex 1920 a supprim6 I’acide chrysophaniq le et laisse la chrysarobine y 
ligurer sous le litre « araroba purififie ». Un auteur alleinand, Hesse, admet 
que Ce sont les chrysopbanols et les anthranols voisins qui conditionnent 
I’activitd de la chrysarobine dans dilTgrentes affections de la peau, tindis que 
I’acide chrysophanique et les anthraquinohes voisines n’ont auoune action 
contre les maladies de peau. M. Hoerre, pour essayer de r^soudre cette 
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question de I’activit^ ou de I'inactivite de I’acide chrysophanique, a prepare, 
en pai taiit de la rhubarbe, cet acide qui e-il actuellement experiments. 

L’auteur donne des mStho les pour diffSrencier acide ^chrysophanique vrai 
et chrysarobiue. B. G. 

Influence du pulpag'e de la racine fraiclie de gentiane sue 
les glucides qu’elle eontient Bkgdin (Ch.), Jouni. cle f’harin. et de 
Chun , 1930. 8*s., 12, p. 213. — Le pulpage de la racine fraiche de genliane 
entraine I'hydrolyse de fortes proportinns des osides de cette plante sous 
I’aclion des ferments solubles qu’elle coniient. Si on arrfite les actions fer- 
menlaires en traiiant iram^diatement la pulpe par I’alcool bouillant, on 
constate que, pendant reperaiion du pulpage, il s’est hydrolyse 2i 3 “/„ des 
hqlosides liydrolysables par I’iiivertme, 19,7 “/„ des holosides hydrolysables 
par I’emulsine, 48,2 °/o du gentiopi. rosi le. B. G. 

L'un6doside, nouveau gliicoside liydrolysable par I’^mul- 
sine, relief des I'euilles et des rameaux Irais de I'arbousier. 
Bbidel (M.) el M"*’ Bourdociu. Jotirn. de Pharni. et de Chiin., 1930, s., 12, 
p.241. B. G. 

rVouvelle rt^aelion coloree de r<*pliedriiie. Sivaiwian. Journ. de 
Phann. et de Chiin., 1930, 8's., 12, p. 266. B. G. 

Siiect^dant^s de la morphine et de la codeine ; dilaudide, 
dicodiile, eucodal, accdicone. Hazard (It.). Journ. de Phann. et de 
Chini., 1930, 8* s., 12, p. 312. B. G. 

Dragr^es « semen contra » fanlaisie. Maheu (J.) et Chartier (J ). 
Journ. de Phann. et de Chim., 1930, 8“ s., 12, p. 301. — i.es a teurs out eu a 
examiner an laboraloire de conirdle des medicaments 4 6chanliltons de 
giaines dragt^ifides parienant sous des denominations diver.>-es : 3 dragees 
contra, article fantaisie, 1, semen contra. Tous ces produits 6taient coiistilu6s 
par de petits granules roses ou blancs dont la graine incluse dans chaque 
granule avail tous les caracteres des graines de luzerne. l.a recherche de la 
santonine a ei6 nitgalive. B. G. 

Contribution ft. I’fttude des liuilcs de coton alimentaires. 
Perdrigeat (A,). Journ. de Phann. et de Chim., 1030, 8i s., 12, p. 307. 

B. G. 

Influence du chaulTage des pates de chocolats sur la cara- 
m6iisation des sucre’s entrant dansleur composition. Lecoq (B ). 
Journ. de Pi.ann. et de Chim., 1930, 8» s., 11, p. 322. B. G. 

Sur la pi-ftsence du picftoside dans I'ecorce de saule noir. 
Bbidel (M.) et Kab.at^ (J.). Journ. de Phann. et do Chim., 1930, 8“ s., 11, 
p. 561. B. G. 

Sur le mftcanisme de la reaction de l.iebermann-lliirchard. 
Application a la dilWrenclation des sterols d'origine aiiiinale 
et vftjjetale. Meesemaecker et Griffon (H.). Journ. de Phann. et de Chun., 
1930, 8-= s , 11, p. 572. B. G. 

I/ac6tylcboline. Lematte (I,.), Boinot (G.) et Kaha.nf. i,E.). Journ. do 
Phann. el de Chim., 1930, 8's., 12, p. 220. B. G. 
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Premier stade dans la fabrication fran^aise des crins de 
I’lorence. Bruere. Jouni. de Pharm. el de Clum., 1930, 8“ s., 12, p. 315. 

B. G. 

Sur une nouvelle reaction de la diallylinalonylur^c (dial). 
Lagarce(F.). Jouni. de Pharm. el do Chim., 1930, 8's., 12, p. 364. B. G. 

Sur le camphocarbonate de mercure et qurlqucs produits 
mercnriels d6riv6s. Picon (M.). Jouni. de Pharm. i t de Chim., 1930, 8® s., 
12, p. 396. B. G. 

Solution injectable isotonique de savon. Picon (M.). Journ. de 
Pharm. et de Chim., 1930, 8® s., 12, p. 481. — Ricinoleate de sodium incom- 
pl6teiiient neutralise : 10 gr.; NaCi : 7 gr.; eau di^till^e, Q. S. p. 1.000 cm*. On 
dissout 4 douce chaleur, flllre au papier, r6partil en ampnules de 10 cm* et 
sterilise 4 120" pendant 30 secondes. Le liquide est parfaitement limpideaprfes 
refroi lissement. II est sensiblement neutre, 16p4rement heraolytique et injec¬ 
table 4 la dose de 0 gr. 10 de sel par jour. Divers Iravanx ont moiitr4 que les 
toxines microbienues pouvaient perdre leur pouvoir toiique par Paction des 
savons. B. G. 

Contribution & I’^tude de 1’ « adrenaline virtueile ». A propos 
de I inactivation de I’adrtlnaline par le formol. Paget (M.) et 
Leblond (Cii.-P.). Jouni. de Pharm. et de Chim., 1930, 8's., 12, p. 331. 

B. G. 

Reclierclies analytiques sur le protargol (dosage de i’alcaii- 
nil6 et de I’argent). Lissievici-Dragbnesco et Neinberg-Soccheti. 
Jouni. de Pharm. et de Chim., 1930, 8's., 12, p. 536. B. G. 

Etude Clinique d une pr6pai-atlon d’insuline en suspension 
buileiise. Cbabanier (H.), Lobo-O.nell (C.) et Lelu (E.). Bull. Acad. Med., 
1930, 104, p. 158. — Du fait de sou absorption beaucoup plus lente et plus 
ref^ulifere, une seule injection d’insuline en s-uspension huileuse fade tous les 
jours, ou mSine seulement tous les deux ou trois jours, donne les mSmes 
r6.-ulta's que deux ou trois injections quotidiennes d'insuline en solution 
aqueuse. R. D. 

Action pharinacodynamiqiie «Ies « Jlitragyna i africains. Per- 
rot (Em.), Raymond-Hamet et Larriei:. Bull. Acad. .Med., 1930,103, p. 590. 

R. D. 

Une nouvelle digitale (« Digitalis Innata » Eltrb.). Perrot (Em.), 
Bouhcet (P.) el Raymond-Hauet. BuH. Acad. .Med., 1930, 104, p. 303. — Le 
Digitalis laiiaia, beaucoup plus riche en principes actifs que le Digitalis 
pur/jiirea et d^j4 cultive en grand, pourrdit 4tie appele 4 supplanter cette der- 
niere esp4ce. R. D. 

Sur un nouveau triulyceride, obtenii a parlir du bcurre de 
cacao ; une palinitosti^aroaze^laine. Bocgault (J.) et Schuster (G.L 
C. B. Ac. So., 1931,192, n" 16, p. 933. — En appliquant aux corps gras la 
inetliode d’oxydation de Hilditch (p rmanganate, en solution acetoniqne), les 
glycerides fonui^s d’acides salur^s ne sonl pas touches, tandis que ceux qui 
contieiinent des acides 6thyl^niques sont oxyd4s a I’endroit de la double 
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liaisoB; I’acide ol^ique faurnit ainsi de I’acide az^laique et de I’acide pAlar- 
gonique, le premier restant attache 4 la glycerine. L’applicatioa de cettfr 
m6thode au beurre de cacao montre que la presque totalite des glycerides 
sont des glycerides non saturds. Parmi les glycerides acides result-tnt de 
I’oxydation, les auteurs out pu isoler sans peine une palmitostearoazAlaine, 
corps cristallise fondant a 38-59^ Oe glycdride, par une saponilication 
menagee, donne un diglyceride (palmitostearine) ayant une fonction alcool 
liljre. P. C. 

Sur le pi‘incipesuer4 des feuillcsde Kau-h6-e (« Stevia Itebau- 
diaiia » Bertoni). Bridel (M.) et Lavleille (R.). C. R. An. Sc., 1931, 192, 
n” 18, p. H23. — Le stevioside, principe sucr6 du Slevia Rebaudiana {Com- 
posees), possede une saveur sucr6e environ 300 fois plus forte que celle du 
saccharose. II n’est hydrolysable, ni par I’emulsine, ni par la rhamnodias ase, 
ni par la levure de bifere, ni par I'Aspergillus niger. 11 est dedoubUble par 
I’acide sulfurique 4 5 “/o 4 chaud en donnant un produit non glucidique 
cristallis4, le steviol, et da glucose «; la saveur extrSmement sucrde du st6vio- 
side disparalt par hydrolyse. P. C. 

Sar le principe sucr6 du Ka4-he-6 « Stevia Itebaudiana » 
Bertoni) ; II. I.es produits d’liydrolyse diastasique du st6vio- 
side; glucose et st6vioI. Briobl (Vt.) et Lavieilce (R.). C. R. Ac. Sc., 1931, 
193, n” 1, p. 72. — L’hydrolyse du stevioside par le sue digestif de [’Helix 
pomatia donne du glucose-d et du st6viol. Le stevioside doit posseder la f tr- 
mule son hydrolyse fournit trois molecules de glucose et une 
moldcule de stfiviol. P. G. 

Sur le pouvoir rotatoire de la ricinolamide. Andre (E.) et Ver¬ 
nier (G.). C. R. Ac. So., 1931, 193, n” 3, p. 178. — En saturant 4 plusieurs 
reprises par le gaz ammoniac uiie solution alcoolique d’huile de riem, >-1 en 
separant successivement les cristaux de ricinolamide obtenus, on obtient les 
fractions dont le pouvoir rotatoire va en croissant. Geci confirme la supposi¬ 
tion que I’acide ricinol4ique de I’huile de ricin serait un mdlange de deux 
inverses optiques dans lequel I’isomere droit dominerait. P. G. 

Le principe actif du guarana. Bertrand (G.) et de Behredo-Car- 
NEiRo(P.). C. R. Ac. Sc., 1931, 193, n» 5, p. 276. — Le principe a -.nf du 
guarana est la cafdine. L’alcaloide de Sghar et de Thoms, de rnSme que la 
i3-guarinine de Nierexstein, n’ont pas d’existence reelle. P. G. 

Sur la distillation s^ebe du baunie du Perou. Dupont (J.) et 
Guerlain (J.-J.). C. R. Ac. Sc., 1931, 193, n" 7, p. 342. — La dislillation seche 
du baume du Pdrou fournitdes carbures (toluene, styrolene, carbures a point 
d’ebullition 61ev6) et des composes phenolziques (gaiacol, crdosol, dihyl- 
gaiacol). On obtient done les mimes corps que dans la distillation du baume 
de tolu. P. G. 

Sur la composition du beurre de karit6. Bougault (J.) et Schuster 
(G.). C. R. .-ic. So., 1931,193, n“8,p.362. —Pourcette etude les auteurs ont 
appliqud la radthode d’oxydation permanganique de Hilditgh. Le beurre de 
karite renferme 7,3 “/o de glycerides saturds (tributyrine, dibutyrosiearine et 
arachidodipalmitine) et 92,7 “/o de glycdrides incompldtement satures (dipal- 
mitooleine, dioutyrooldine et palmitodioleine). P. G. 
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Pbarmacodynamie. — Tberapeutique. 

EHct de I’adr6naline sui* le glycog^ne muscalaire en 
I’absence du foie; modiflcation de fop^ralion pour I’ablation 
du foie. f'^iROR (W. M.) et Eadie (G. S.). Ainer. a. Physiol., 1930, 94, p. 615- 
618. —Pas d’action periphSrique de I'adrfinaline ai sur le taux du glyCoKtoe 
musculaire, ni sur la vitesse avec laquelle le glucose quiite le couradt 
sanguin. P. B. 

Etudes sur I'insufAsance suri*6nale. V’lll. Le volume saiig;uia 
du rat dans I’insufAsance,surr^ualc, les chocs anapliylactiquo 
et histaminique. Wyman (L. C.) et Suden (G.). Amer. J. Physiol., 193Q, 
93, p. 579-585. — Chez 23 rats iiormaux, le pourcentage du plasma du 
sang a de 51,7 a 60,7, en moyenne 56,3 “/o. Le volume sanguin a et6 de 
6,6 ^i9,6 «/« du poids du corps, en moyeune 7,6 “/o. Chez les rats decapsul4s 
avec transplants corticaux uutoplastiques, sans tissu chromaffine, le volume 
du sang est dans les limites iiormales. II en est de m6me des rats qui pos- 
sedent une grande quantity de tissu cortical accessoire avaiit I’apparition 
des symptOmes graves d’insufflsance surrdnale qui entraineront la mort. 
Quand ceux-ci son! apparus et pendant la derniSre p^riode de I’insuffisance 
surr4nale, diminution du volume du sang due principalement a une diminu¬ 
tion du volume du plasma. Le choc anaphylactique chez les rais sensibilises 
s'accompasne d’une diminution du volume du plasma sanguin, son impor¬ 
tance 6tant en rapport aveo I’intensitS du choc. II en esl de meme dans le 
choc histaminique. P. B. 

Action de fadr^naline, introdaile dans l org^anisme par voie 
p^riton^ale, pleurale et p^ricardique,* sur la pressioii san¬ 
guine. Cabbonaro (G.). Arch. hit. Phavm. et Ther., 1930, 37, p. 16-33. — Par 
voie intra-p6ritoii6ale, radrdnalinem’^lfeve pas la pression artfirielle, m6me a 
dose cinq cents fois plus forte que la dose minima hypertensive par voie 
veineuse. Par voie pleurale, aux doses employees par voie veineuse, l’adr6- 
ndlineme modilie pas sensihlement la pression; a do»e cent fois plus forte, 
son action hypertensive est typique et plus durable que par voie veineuse. 
Action de la voie pericardique identique 4 celle de la voie pleurale. 

P. B. 

1‘olyglobuiic des agents physiques et ehiniiques chez les 
aiiimaux derates en rapport avec I'dpoque de la spl^nectoinie. 
Testoni (P,). Arch. hit. Pharm. et Ther., 1930, 37, n“ 1, p. 1-15. — La poly- 
globulie de d’adrenalioe, de I’ephedrine et de la pilocarpine se manifesle 
egalement chez les animaux derates depuis longtemps, mais a uu degre sen- 
siblement infdrieur a celle observiie normalement chez les animaux normaux. 
La polyglobulie par I’ephetonine et par le froid manque con-tamment chez 
les animaux d6ral4s quel que soit le moment d’observaiion aprSs la spl6nec- 
tomie. Dans le mecanisme d’action de la polyglobulie adrenalinique, la rale 
represente un I'acteur pr^ponddrant, mais non exclusif. P. B. 

Action de fadrdnaline et des substances voisiiies sur la 
respiration. Wright (S.). J. of Physiol., 1930, 69, p. 493 499. — L’apnde 
adrenalinique n’est pas due ii une andmie bulbaire; elle ddp-md chez le chat 
des impulsions afferentes qui cheminent dans le vague ou dsns le nerf de 
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Hering. Elle est suppritnee par la section des deux vagiies si les deux sinus 
carotidieiis sent aussi 6ner»68 (confirmation des r6sultats de Heymans et 
Boockaert). Le r^flexe est declenche par I’Sl^vation de la pression sanguine. 
La tyranaine et I’ephSdrine d6terminent des elTets semblablej sur la respira¬ 
tion el. par le m^me m^canisme. P. B. 

Inniietice de la concentration des solulions snr la resorption 
et I'action pliarmaeodynamique de I’adrenaline. Renaud (M.) et 
Miget (A.). C. /i. Soo. Biol., 1930, 105, p. 201-203. — L's effels d’une iniec- 
lion d’line m^me dose d'adrenaline sont trfes diffdrents suivant que lai solu¬ 
tion est concentrde ou dilute. Telle dose qui determine la mort brutale a une 
certaine concentration ne determine plus l.i mort si on la dilue de moitie et 
ne determiii" que des accidents bSnins si elle est dilute cinq fois. L’adr6na- 
lii e, entrainant la mort par une excitation brutale des centres nerveux, ne 
produira celle ci que si sa conct-ni ration dans les humeurs d^passe une per- 
taine lim'te. En raison de la diffusion et de I’Sliuiination rapide de I’adreiia- 
line, ceite concentration ne peut etre atteinte que d’urie fagon Irfes passugire 
et titkee a une ri^sorption (rfes rapide. C'est une question de minutes et mSme 
de secondes qui decide ici de la vie ou de la mort. p. B. 

EIIetfleradr6nalinesurlegl.ycog6ne musciilaire. Cohkill (A. B.) 
et Marks (H. P.). J. of Physio!, 1930, 70, p. 67-83.— L’adrfinaliiie d6tei mi<ie 
une dd. barge do glycogfene du muscle au repos du chat spinal ^vircer^. Le 
glycogAiie lin6re apparait sous la forme de filurose, une faible partie seule- 
ment est transforro^e en acide laciique. La somme de I’acide lactique ainsi 
form6 et fdquivalent en glucose de I’oxytfene utilise est moindre que le total 
des hydrates de carbone qui disparaissent. Une conlradiciion analoirue 
s’observe aprfes injectirn simiiltan^e d’adrenaline et d’insuline. Cetle « perte 
hydrocarbon6e » dans faction de I’insuline chez I’animal normal est probable- 
ment due a une action secondaire de I’adrCnaline. P. B. 

Stability du chlorliydralc d'adrenaline synth^tiqiie el de 
radr^iialine extraile de la nii^diillosurr^nale de boeof dans 
dill'6renis milieux etde I’adrdiialine Iib6r6e par les surr6nales 
des cliien.s et des chats dans ie .sang d^fibrin^. Sugawara (T.}. 
Tohoku J. exp. Med., 30 d6rembre 1928. 12, n“ 1, p. 97 118. — Les auteurs 
ont dilue des solutions de chlorliydraie d’adrenaline syntheiique (Sa^kyo), 
d’adrenaline dans fexlrait surri^nal de boeuf prepare par Folin, Cannon et 
Denis, et d’adrenaline liberee par les surrenales de chiens et de chats, dans 
de 1 eaii hi lislill6e, une solulion de NaCI a 0.85 “/„, les liquidi-s de Ringer et 
de Tyrode, le sana de chiens d^fibrine, ii de« taux de 1.000.000 et. 1 /200, et les 
ont cnnserv6es 4 la tempAiature du corps, 37” 4 39”.5. De temps en temps ils 
ont verifie le pouvoir inhibiteur intestinal. Ces aOr^nalines sout tres stables 
dans I’eau bidistill4e et la solution saline normale, elles sont tr4s vite 
d4truites dans les autres vChicules, surtout dans le liquide de Tyrooe. Les 
courbes de destruction dans ces different' vehicules 4tudi4s font les mSmes 
pour ces trois sortes d’adrenalines. P. R. 

IV. FITet de I’adr^naline sur le ryihme de eontractiou et sur 
ie temps de conduction des ondes peristaltiques et aniip^ri- 
stalliqiies de I'uretCre isole. Gruber (C. M.). J. Pharm. exp. Ther., 
aoOt 1930, 39, n” 4, p. 4’r9-456. — La vitessede conduction de fonde de con¬ 
traction est la mS ne si fonde va du rein a la vessie ou vice versa. Les 
segments d’uretere isoles pres du rein ou a distance sont egalement sensiblfs 
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I’adrpnaliae. Cette dernifere augmente la vitesse de conduction des ondes 
perislalliques et antiperistalliques de I’uretere k un mSme degr6. 

P. B. 

Etudes sui* Iadur6e d'action des drogues. II. Actions mydria- 
tiquesde l'adr6iialineet de I’atropine. Koppanyi (Th.) et Lieberson (A.). 
J. Ph»rm. Thor., ,|uin 1930, 39, ri<> 2, p. 187 199. — Etude de la dui^e de 
I’action de doses gradudes d’adrenaline et d’ati opine, en suivant la pt-rsis- 
tance de la mydriase, api-^^s injections iuiraveiueuses, intra-aitd'ielies et 
iLtra-oculairns. La persistanoe de h mydiiase adrfinalinique varie d une 
seciinde environ avec 0 mitl'gr. 0005 k 0 nnilligr 002.5, a plus de tiois lieures 
avec 2 uiilligr. en injeclion intraYein<*use chez le chat; de dix k qnarante-cinq 
secondes avec 0 miliigr. 0003 a 0 milligr. 002, 4 (pialre ungis s-condes avec 
0 rniiligr. 004 aprfes injection dans la carotide primitive, et de trois minutes 
avec 0 milligr. 001 k deux heures et demie avec 0 milligr. 05 aprfes injecdon 
intra-oculaire. 

La persistance de la mydiiase atropinique varie de quatre heures avec 
0 milligr. 05 4 environ vingt-qnatre heures avec 0 milligr. 5 aprfes injeclion 
intraveineuse, de quatre heures avec 0 milligr. 00005 4 cinquanle lieures 
environ avec 0 milligr. 001 aprfes injeclion inira-oculaire. La paialdfehyde 
sensibilise I'oeil 4 la mydriase a lrenalmique. P. B. 

Etude microscopique des ellets vasculaJres de radr^naline 
et des e.xtralts de pancreas. Champy (Ch.). C. ft. Soc. Biol., i930. 104, 
p. 96' 903. — Si I’on dfepose sur le mfesentfere de grenouille une gnutie de 
soiu'iiin faible d'adrenaline ou d’e.virait furrenal, on decouvre anssiiet une 
striction vive des artfeies qui peut aller jusqu’4 une obliteration momentanfee 
prerque complete, uii efTarenient des capillaires et une dilatation intense des 
veines. Le depOl sur le mesentere d’ua peu d’insuline brute ou d’extrait pan- 
creatique provoque une vasoiiilaiation bicn plus durable que la conslriciion 
adrfenalinique et qui porte surtout sur les veines et les capillaires. Les arteres 
ne changeiit gufere visiblement. Cette dilatation disparait lentemeni et pro- 
gressiveraent si Ton emploie uii melange dVxirail pancrfeatique et surrenal, 
on di'liogue hien Paction dechaque eitrait, on voit nne stric'ion artrrielleet 
capillaire qui dure moins d’une minute. La dilatation veineuse parait 
accentufee el la contradion capillaire s'efface vite. Cette dilatation des veines 
explique que, dans les experiences d'ensemble. I’effel hyperiensenr de I'adife- 
naline soit en partie compense. L'aclion de I’adrfenaline est d’nilleurs moins 
durable avec le melange que si elle est employfee seule. Dfes qu’elle a disparu, 
la vasoddaiation pancrfeatique persiste comme si le pancreas avail felfe employe 
sans adrfenaline. P. B. 

Eludes sur la circulation c^r^brale. E'actiou de I'adri^naline. 
Riser (M.) et Sorel (B.). C. B. Soe. Biol., 1930, 104, p. 297-298. — l.fsauieors 
monirent, par la mfethode de I’observation direc.te, aprfes trfepanation chrz le 
chien, que Padrfenaline, inject<^e dans une artfere, une veine, le muscle ou 
sous la peau, ne determine pas de spasme rfeel des arteres cferfebrales, ni pen¬ 
dant ni aprfes Pinjection, comparable de loin a la contraction intense des 
artferes pferiphferiques, par les voles veineuses et arlferielles, action vasodila- 
tatrice cferebrale mfeme. P. B. 

Action vasoconstrictrice selective de I'adr^naline. C' ark (C. A.). 
J. of Bh} sioL, 14 avril 1930, 69, n“ 2, p. 171-184. — L’adrfenaline, 4 dose sufti- 



126 BIBLIOGRAPHIE ASALVT.QUK 

saute pour elever la pression sanguine du chat et du lapin, determine une vaso¬ 
constriction prohtng^e des vaisseaux cutaii#s et une augmentation du volume 
du sang dans le muscle volontaire et rintestin. La vasodilatation intestinale 
est due en parlie a un mecanisme nerveux ri^flexe, mais apparait aussi apres 
section des vagues et des splanchniques; elle pent 6tre diminuSe par l excita- 
tion ^lectrique des splanchniques. Quand 1 61dvation adrSnalinique de la pres¬ 
sion sanguine est eipp@ch6e, I’adrdnaline contracte les vaisseaux intestinaux, 
mais cette constriction est plus transitoiie et plus faible que la vasoconstric¬ 
tion cutan^e. La pression de retour du sysl6me porte n’entre en jeu que 
pour une faible part dans la vasodilatation de rintestin. P. B. 

Action de la caPiAine sur radr^nalinos^ci'6(ioii chez les 
chiens anesthesias et non anesthesies. Sato (H.) et Aomura (T. . 
ToJioJiu J. exp. Med., 15 Juin 1929, 13, n“® 1, et 2, p. 117-135. — Augmenta¬ 
tion de I’adrdiialino-t^cretion par la cafeine. P. B. 

I. es heniaties et I'absorption de certaines substances nutri¬ 
tives et hormonales, specialemeut de I’adrenaline. Gbdroyc (.M.) 
el Koskowski (W.). C. R. Soo. Biol., 1930, 105, p. 409-412. — Les auteurs 
montrent que les hi^maties, in vitro et in vivo, possedent la propri6te 
d’absorber certaines substances qui jouent un rdle considerable dans les pro¬ 
cessus physiologiques de I’organisme (histamine, pituitrine, adrenaline). 

P. B. 

Action de I'adr^naline introdnite par voic rachidienne sur la 
pression sanguine. Carbonabo 1G.). Arch. hit. Ph,rm. et Tber., 1930, 
38, p. 559-568. — Les doses hypertensives habituelles d’adrenaline sur la 
pression sanguine par voie veineuse sout sans action par voie rachidienne; 
des dose.s de cent a trois cents fois plus dievees sont ndcessaires pour dlever 
la pression sanguine par cvtte derniere voie d’introduclion. P; B. 

Action hypertensive de i'6ph6drine. Suzuki (T.). Tolioku J. exp. 
Med., 30 dectmbre 1928, 12, i)“ 1, p. 87-96. — Etude de I’aclion des doses de 
0 gr. 03 par kilogramme d’dphedrine injectees dans les veines des lapins 
ayant subi la splanchnicotomie et la surrdnalectomie bilaterales. Eldvation de 
la pression arlerielle et durde de cette dlevation plus faibles que chez les 
tdmoins. P. B. 

Action de I’^ph6drine sur I’uretcre. Both (G. B.). J. Pharm. exp. 
Ther., juillet 19.10, 39, n* 3, p. 301-312. — L’dphddrine aux doses moyennes 
excite I’uretdre isold de cbien et de pore, et le ddprime aux doses faibles; 
elle est une a deux cents fois moins active que I’adienaline au point de vue 
de son effot stimulant sur I’uretdre. P. B. 

II. Action de rdph^drine, de la pseodo6pln?drine et de i’adre- 
naline sur le muscle bronchique du poumon isol6. Swanson (E. E. 
et Webster (H. K.). J. Phann. exp. Ther., mars 1930, 38, n" 3, p. 327-342. — 
Mise en dvidence par la mdthode de la perfusion du poumon isole de Taction 
broncho-dilatatriee de Tadrdnaline, de Tephddrine et de la pseudo-dphddrine. 
L’adrdnaline est broncho-neurotropique, Tdphddrine et la pseudo-dphddrine 
sont broncho-neurotrnpiques et broucho-musculotropiques, Tephedrine est 
plus broncho-neurotropique que la pseudo dphddrine qui est plus broncho- 
muECuIotropique que Tdphddrine. P. B. 
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Extwielioji d'un produit hypertensif a partii* d’un « Ephedra » 
4l’origine fran^aise. Hatheby et Geraed (P.). C. H. Soc. Biol., 1930, 
i05, p. 378-380. — Les Ephedra de provenance fran^aise contiennent un 
produit hypertenseur qui est vraisemblablennent de I’Sphedrine gauche. La 
preparation des extraits actifs est trfes delicate ii'cause des isomerisations qni 
se pr'.duisent facilement au cours des manipulations. II parait possible de 
fabriquer, a partir des Ephedra, des extraits k pouvoir hypertensif sup6rieur 
A celui de I’alcaloide isold de la plante. P. B. 

Relations entre la constitution ctiiniit|ue du tropanol (base 
tropiiie) et I’aclion de ee corps sur le vague eardiaque. Hazabu (R.). 
Aroh. hit. Hharm. el Ther., 1930, 38, p. 271-278. — Les deux groupements 
caracteristiques du tropanol, alcool secondaire et amine tertiaire, jouent 
tons les deux un r61e important du point de vue de Taction de la molecule 
sur tVxcilabilite Slectrique du vague. Si Ton eicepte le cas du chlorolropane, 
on peut dire que la disparition de TOH ab oolique, malgre le maintien de la 
foi ction amine tertiaire, comme la disparition de la fonction amine tertiaire 
malgr6 le maintien de TOH alcooliqne, attenuent ou annihilent Taclidn de la 
molecule, l a position de TOH n’exerce pas d’influence; sa transformation en 
fonction cStone rend Taction irr6guliere. 11 semblerait que la presence 
d’e>ygfene pres du carbone 3 soil importante puisque la semi-carbazone et 
Toxinie sont inactives; cependant Toxygfene peut avantageusement Stre rem- 
plac6 par le chlore. Le passage de la fonction amine tertiaire h la fonction 
amii e secondaire attenue Taction paralysante; le passage 4 la fonction 
ammo-oxyde annihile Taction paralysante et parfeis inverse Taction sur le 
vague. L'i'^om6rie qui joue un r61e si important du point de vue de Taction 
canlio-vasculaire du tropanol, du pseudo-tropanol et de leurs d^riv^s, voit 
son influence s’efTacer complfetement en ce qui concerne les eflets sur le 
vague. P. B. 

Experiences avrc I'atropine. Bcbridge (W.) et Seth (D. N.). Arch. 
Int. Pharm. et Ther., 1930, 36, n» 4, p. 425-434. — L'atropine est active sur 
le coBur de grenouille a une dilution allanf jusqu’4 I/IO”. Les trfes grandes 
dibit ions d’atropine ralentissent le rythme du coeur perfus^. Les dilutions 
mod6rees augmentent Tintervalle A. V. determinant du blocage eardiaque et 
une disproportion entre les contractions auriculaire et ventriculaire. En solu¬ 
tion coucentr6e, l’atropine supprime Texcitabilit6 eardiaque aux chocs 
d’iuduction sans interference correspondante sur la fonction de contraction. 

P. B. 

EiTet de l’atropine sur le tonus du muscle du squelette. 
Davis (L.) et Pollock (L. J.). Ainer. J. Physiol., 1930, 93, p. 379-383. — 
L’atropine diminue la rigidity de decirebration en agissaiit sur Tare proprio- 
cepteur musculaire. Son action dans la rigidity parkinsonienne est probable- 
ment du mOme ordre. F. B. 

Action d une substance alcaloidique retireic de la feuille de 
( bolaniim Pseudocapsicum » L. Watt (J. M.), Heimann {H. L.) et 

Meltzeb (E.). j. Pharm. exp. Ther., aout 1930, 39, n” 4, p. 387-395. — Get 
alcaioide lalentit le cocur par action directe sur le muscle, il ralentit la for¬ 
mat on des impulsions sinusales et relarde la conduction a travers les tissus 
cardtaques, independammeut du vague. Les doses toxiques dfiteiminent de 
la fibrillation ventriculaire. Action insignifiante, par contre, sur le muscle 
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lisse. L’aclion de I’exlrait sec alcoolique de feuille est la mfime que celle de 
I’alcaloide. P. B. 

iXoiiA’elles etudes sui* I’action dii sulfate de morphine, dit 
sulfate d’atropine et dii brombydrate d'byosciue siir I’iutestin 
« in situ )>'du ebieu non anestb^si^. Gruber (G. M.), Greene (W. W ), 
Dbayer (G. S.) el Crawford (W. M.). J. I’hunn. exp. Ther , avnl tW30, 38f 
n” 4, p. 3S9-400. — Chez le chien non aneslh^s e, porteur d’uue listuk de 
Thiry-Vella, Talropine dirainue le tonus sans diminuer simultan^nnent la 
hau'eur des contractions tylhmiques de I'inteslin. Les forte- doses d’airoriae 
diminuent cependant le tonus et les contractions rylhmiques, et I’effet pent 
fitre combatiu l ar I’injeclion de morphine. L’augmentation du tonus d4ier- 
min6 par la morphine peut Sire supprim6e compifelement par une injection 
consecuiive d’atropine. Quaod le tones general a 6l6 abaiss6 jar I’atropiiie, 
il peut fiire ramend a son niveau anl^rieur par la morphine, mais rarement k 
un niveau superieur. M^me action du bromhydrale d’hyoscine et de Tatropi'ie 
sur I’intestin intact du chien non anestti6si6. NSanmoins I’aniagonisme intes¬ 
tinal hyoscine-morphine est moins marqud que celui atropine-morphine. La 
diminution du tonus produite par I’injeclion d’hyoscine pett Sire supprira^e 
temporairement par une injection de morphine. P. B. 

Action de rntropine sur les ^I^mciits iierveux du plexus 
entb^rique chez I’oiseau. Nolf (P.). Arch. lat. Pharm. et Ther., 1930, 
38, p. 591-617. 

l*roe6de de dosag^e pbysiolos^iquc dc I'cxtriiit de belladone 
et' d'auires substances b aciioii alropinique. Jendrassjk (L.) et 
\Viul(G.). Arch. f. exp. Path. u. Pharm., 1930. 153, p. 94 108. — Meihode 
basee sur I’abai.'-semenl de I’araplitude des contractions de I’intestin isole de 
lapin en m lieu pilncarfiinique determiod par ratropioe et les sub-t-nces k 
action alropinique. L’fiction ain-i mesuree de Phyoscyainine gauche est deux 
fois plus intense que celle de I’atropine et cells de I'homatropine dix fois plus 
faible. Dosage par cette mdl' ode de I’activild des extiai's de belladone. 

P. B. 

Aclioii de la pression osmotique sur la vilesse d’absorption 
des collyres d’alropine. Gallenga (11.). Arch. hit. Pharm. et Ther., 
1930, 37, ii» 1, p. 87-97. P. B. 

Le Geranl : Louis Pactat. 
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MfiMOIRKS ORIGINAUX 

Sur les syst^raes eau-phenol et eau-glycerine-ph6aol. 

Le syst^me binaire eau-phenol jouit des propri6t6s classiques des 

liquides reclproquement solubles, savoir ; 

1° A temperature constante, lorsque la teneur en Fun des consti- 

tuants reste comprise entre deux limites, le systSme presents deux 

phases liquides A et B, non miscibles, separees, apres repos, en une 

couche supSrieure A possedant une densite et une teneur en pti6nol 

moindres que la couche inferieure B; 

2“ Lorsque la temperature s’eleve, les limites du domaine d’het6ro- 

gen6it6 se rapprochent; 

3“ Pour un certain melange de composition centesimale fixe, la tem¬ 

perature s’61evant jusqu'A une valeur t, il arrive que les deux couches 

ont meme densite, meme teneur en phenol, elles sont miscibles et le 

systems ne presents plus qu’une settle phase liquids; 

4° La plus grande des temperatures t ainsi determin6es pour tous les 

1. Reproduction interdite sans indication de source. 

Boll. Sc. Phahm. [Mars 1932). 
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melanges possibles dVau et de phenol s’appelle « point critique » ou 

<1 temperature critique de dissolution » du systeme eau-phenol. 

Du point de vue pharmaceutique, il pent elre inieressant de savoir 

dans quelle mesure les points /, et notammenl le point critique du 

melange eau-phenol, s’abaissent par addition d’un solvant common des 

conslituants, la glycerine, par exemple, c’est-^i-dire de connaitre le 

domaine d’homogeneite el le domaine d’heterogeneite d’un tel systeme. 

II imporle d’ailleurs de remarquer que si I’eau pheniqu6e constitue bien 

un systeme binaire (eau-phenol), il n’en va plus de memepour les « gly¬ 

cerines pheniquees » puisque la glycerine officinale servant h leur pre¬ 

paration contient environ deux centiemes de son poids d’eau et davantage 

pratiquement e cause de son pouvoir hygroscopique, comme vient de le 

montrer Lapohte (1); detels melanges constituent done, en fait, de veri- 

tables systemes ternaires dont I’etude syst6matique n’a jamais ete 

entreprise. 

Pour etudier commodement les phenomenes, j’ai applique la meihode 

synthetique d’AiExEjEFF (2) en la modifiant de maniere ^ rendre negli- 

geables les ecarts dus aux variations de pression et k me rapprocher des 

conditions d’utilisation pratique des melanges envisages. 

Un melange glycerine et phenol de poids IIj -|- TI;; est additionne de 

quantiles croissantes He d’eau dans une enceinte dont on eifeve tres len- 

tement la temperature jusqu’^i une valeur pour laquelle le systeme, 

d’abord trouble (dpux phases), devient transparent (une phase). On 

depasse puis on abandonne au refroidissement et Ton note la tempe¬ 

rature /, de reapparition du trouble. Plusieurs mesures conduisent a des 

valeurs tres voisines de /, et /„ etant generalement superieur a 

de O'Ca a 0“1. On prend finalement la valeur t = • 

Le phenol et la glycerine sont peses, k la balance de precision, direc- 

tement dans le tube-laboraloire de I’appareil (tube pyrex; rf = 18 mm.; 

1 = 220 mm.). L’eau est introduite a une temperature aussi voisine que 

possible de 15“ au moyen d’une burette de 2 cm’ divisee en centiemes 

de cm*. Le tube-labnratoire, place dans un second tube (rf = 24 mm.; 

1 = 240 mm.), est chauffe au bain-marie. Les mesures de temperature se 

font k I’aide de thermometres de precision gradues en dixiemes de 

degres, prealablement conlrdies. Le milieu en observation est agite 

constamment au moyen d'un fil de nickel rouie en heiice et mCi verti- 

calement. 

Les substances utilisees ont ete purifiees par cristallisations fraction- 

n6es ou par distillations sous pression reduite. En particulier, la glyce¬ 

rine etait anhydre el le phenol, dont M. Leroux m’avait procure un bel 

echantillon prepare d’apres sa m6thode (3), fondait a 40“83 et bouillait 

k 181”9 (corr.). 
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I. — systEme eau-phEnol 

A. — Le phenol est pur. 

Le tableau suivant resume I’ensemble des mesures; la courbe 1 du 

graphique I en est la representation (en abscisses, le pourcentages d’eau 

dans le systSme uniphas6; en ordonnees, les temperatures t frontieres 

des domaines heterogenes et homogenes). 

Tableau I. — Systeme eau-phenol. 

■AD PHENOL t 
•/. en degrSf 

26,94 . 73,06 13,1 
27,90 . 72,10 18,8 
29,15 . 70,85 25 
30.40 . 69,60 30 
32,13 .. 67,85 35,3 
34,10 . 65,90 40,8 
33,82 . 64,18 45,2 
38,97 . 61,03 32,3 
39,58 ... 60,42 53,3 
42.69 . 57,31 57,8 
43.70 . 56,30 58,8 
45,98'. 34,02 61,1 
50 . 50 63,7 
34,37 . 45,63 65,3 
54.71 .4.3,29 65,4 
58.41 . 41,59 65,9 
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PHENOL 

61,16 
6t,13 
66. . 
65,69 
68,46 
71,52 
74.43 
75. . 
80,26 
81,37 
83,68 
85,34 
88,65 
90.44 
91,25 
91,77 
92,09 
92,30 

38,84 
35,87 
34 
34.31 
31,54 
28.48 
25,57 
25 
19,74 
18,63 
16.32 
14,66 
11,35 

8,23 
7,91 
7,70 

66,1 
66,5 
66,5 

66.4 
66,3 
65,8 
65.7 
63,6 
62.8 

58,05 
48.8 
40.5 
33.5 
27 
22 

Le point critique du systeme eau-ph6nol est, d’apres ces mesares, 

66°o k 0"l pres, et la composition critique, 34 parties (en poids) de 

ph6nol pour 66 parties d’eau. 

II est int6ressaot de comparer ces r^sultats avec les donnees nume- 

riques des difr6rentes pharmacop6es. 

Le Codex franpais de 1908, page 462, donne les indications suivantes : 

« Le pii4nol pur se dissout dans 19,6 parties d’eau i + IS", dans 18,5 

parties -f-23" et dans 15,1 parties ^-j-4o"; k partir de + Sl", le 

phenol et I’eau deviennent miscibles en toules proportions. Le phenol 

(100 parties) dissout 30,3 parties d’eau a+ 9", 36,5 parlies h-f 32" et 

98 parties h + 80". » 

Les solubilit6s pr6c6dentes peuvent etre exprim6es en « phenol » et 

en « eau dans 100 parlies de solution «. Le calcul donne : 

PBInOL EAl 

A IS". 4,85 95,15 (A) 
A 25“. 5,13 94,87 (B) 
A 45". 6,21 93,79 (C) 

A 9”. 76,75 23,25 (D) 
A 32». 73,26 26,74 (E) 
A 80». 50,50 49,50 (F) 

Les points repr6sentatifs de ces differents melanges, portes en A, B, 

C, D, E, F, sur le graphique I, se placent sur une courbe 2 tangente, 

d’aprSs les donn6es memes du Codex, a la droite isolherme 84". Mais 

cette courbe 2 est tr^s nettement exlerieure a la courbe 1 que j’ai deter- 
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minee, ainsi qu’&, toutes les autres courbes actuellement publi^es, ces 

dernieres se plagant tantAt en dessus, tantdt en dessous de la mienne, 

tanlAt encore la traversal!t, mais sans jamais s’en Acarler de plus de 

3“ a 4“ pour une concentration donnee. 

Pour expliquer une difference aussi considArable, atteignant environ 

81 — 06=18 degres sur le point critique, il serait utile de connaltre le 

mode op6ratoire adopts par I’auteur. Malheureusement, je n’ai pu 

retrouver la source bibliographique k laqiielle a puis6 le rAdacteur de 

Particle « Phenol »dans le Codex de 1908. A defautde ce renseignement, 

on ne pent qiie faire des hypotheses sur la purete de Pun ou de I’autre 

des constituanls du sysieme, c’est-S,-dlrp I’eau (voir par exemple, 

Dubrisay (4) et le phenol (voir sous le titre B). 

Le Formiilaire pliarmnceutique des IlopiUnix militnires (4. page 206) a 

reproduit les memes erreurs concernant les solubilites h 15’, 25" et 43", 

mais son redacteur s’est absienu pour les temperatures de 9“, 32“ et 80". 

Du point critique, il n est pas fait mention. 

D’apres le British Pharnwceutical Codex de 1923, page 22,100 par- 

lies de phAnol forment, a 15"o, un liquide clair avec 30 il 40 parlies 

d’eau, ce qui correspond h une teneur en phAnol de 76,92 R 71,35 ’’jo- 

Les points compris entre G el H sur le graphique 1 figurent ces diffArents 

melanges. Le meme cuvrage ajoute que la solution, apr^s s’Alre Iroublee 

par des additions d’eau plus importantes, redevient homogene avec 

1.200 parties d’eau, ce qui correspond k 7,69 "/o de phAnol (point I du 

graphique). 

The Pharmacopoeia of the United States of America^ revue pn 1916, 

donne, page 316, une solnliilite du phAnol dans I’eau reprAsentAe par le 

point J (tempArature : 23"; concentration : (),23 "/» de phenol). Van 

Menhs (5) a donn6 un chiffi'e identique. 

La Pharniacopee beige de 1930, page 105, it propos du « beuzophe- 

nolum liquefactum », donne un essai qui equivaut fi une solubilite com¬ 

prise entre 72,57 "/o de phenol (point M) et 73,03 (point L), 

Les Pharmacopees alleinaiide, ospagiwle, italienne et japonaise indi- 

quent une solubilitd de 1 parlie de phenol dans 15 parties d’eau. Pour 

une tempArature de 15", le point representatif serait en 0. 

La Pharniacopee neerlainiaise est la seule a mentionner les valeurs 

critiques du sysieme eau-phenol; I’edition de 1926, page 351. fixe le 

point critique entre 67 et 68" pour une teneur en phenol 6gale i 28,2 “/„ 

du mdlange total. D’aprAs ce meme ouvrage, les solubilitAs du phdnol 

dans I’eau sonl les suiv.mtes : 1 partie dans 12,5 it 13", 1 dans 11,6 a 

23", soil 7,40 et 7,93 "/o, valeurs voisines de celles porldes ci-upres au 

tableau II. 

La representation sur un meme graphique de tous ces renseigne- 

menls numAriques met en Avidence les conclusions suivantes : 

1" Les solubilitAs rAciproques de I’eau et du phAnol admises dans le 
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Codex de 1908 son! inexactes. Des concentrations en phenol sont Irop 

fortes dans le cas des solutions riches en phdnol; inversement, elles sont 

trop faibles dans le cas des solutions riches en eau. 

2" Les solubilit6s proposees par les ditf^rentes pharmacop6es sont 

concordantes dans leur ensemble. Certaines coincident parfaitement 

avec mes determinations. 

II y a done lieu de corriger les valeurs donndes par le Codex de 1908. 

C’est ainsi qu’on pourrail choisir entre les groupes equivalents sui- 

vants, tires du tableau I. 

Texte I. — Le phenol pur se dissout dans 12 parties d’eau e +15”, 

dans 11,7 parties a+ 20", dans 11,4 parlies h +23”, dans 10,8 parties a 

+ 30”, etc. A partir de 66°5, le phenol et I’eau deviennent miscibles en 

loutes proportions. Le phenol (100 parties) dissout 37,4 parties d'eau a 

+ 13°, 40,4 parties h + 20”, 41,1 parties h + 25”, 43,6 parties k 

+ 30”, etc. 

'lexte 1 bis. — 'Variante). L’eau (100 parties) dissout 8,3 parties de 

phenol pur k +13”, 8,5 parties h + 20°, 8,7 parties k +25”, 9,2 parties 

k + 30”. 

lexle II. — Le phenol et I’eau, redproquement solubles, donnent, a 

toute temperature inferieure k 66”5, des solutions conjuguees A et B 

dont le tableau ci-dessous indique la composition. Au-dessus de 66°5, le 

phenol et I’eau sont miscibles en toutes proportions. 

Tableau II. 

SOLUTIONS A 

Phenol •/. Eau •/• 

1,70 
7,90 
8,10 
8,50 

92,30 
92.10 
91,90 
91,50 
91.10 

84,20 
73,50 

72,75 27,25 
71,90 28,10 
70,85 29,15 
69,60 30,40 
67,95 32,05 
66,15 33,85 
64,25 35,75 
62.10 37,90 
59,30 40,70 
55.10 44,90 
46,70 ,53,30 

lexte 111. — A 15°, I’agitalion de 10 gr. de phenol pur avec 3 cm” 5 

d’eau donne un liquide limpide qui devient trouble apres addition de 

0 cm* 5 d’eau. Ce melange reste trouble si on lui ajoute 110 cm’ d’eau, 

mais il redevient limpide avec 120. 

Le texte I serait analogue dans sa forme h celui du Codex. Les tem¬ 

peratures de 15”, 20”, etc., exprimees par des multiples de 5, rempla- 

ceraientles temperatures un peu inattendues de 9”etde 32”. La variante 
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I Lis offrirait quelqiie avanlage si Ton desirail dissoudre, dans une 

quantity d’eau imposee, un poids de phenol a calculer, mais le tableau 

annexe au texte II serait evidemment, a ce sujet, plus symelrique. Enfin, 

le texte III, inspire par la Pharmacopee beige pour le phenol liquide, 

presenlerait plutdt le caractere d’un essai que celui d'une specification 

de constaiiles, puisqu'il s’agirait somme toute d’une marge de tolerance 

pour les impuretes. On pent signaler ici que la Pharmacopee japonaise, 

4® edition, 1922, page 10, indique egalement un essai de ce genre, 

mais, doB deux points representatifs sur le graphique 1, celui corres- 

pondant h 6,25 % de phenol convient seul (point 0), I’autre etanl plac6 

tres a droite (90,90 %) de G, vers une branche de courbe, non figur^e, 

se rapportanten realite 5 I’hjdrate de phenol. 

B. — Le phe.nol est impur. 

J’ai deja signals iG) I'intluence de quelques impuretes sur la tempe¬ 

rature critique de dissolution du phenol dans I’eau, mais sans indiquer, 

faute de place, les valeurs experimentales. Les courbes publiees corres- 

pondaient aux impuretes suivantes : benzene, naphtalfene, pyridine. 

Depuis cette publication, j’ai 6tudie I'ether de petrole (propose pour la 

cristallisation du phenol), ainsi que la pyrocatechine, la resorcine et 

I’hydroquinone, non pas que lesrecherches de Leone et Angelescu (7) sur 

ces diphenols soieat sujettes h caution, mais seulement parce que ces 

auteurs ont conduit leurs experiences et exprime leurs resultats d’une 

maniere differente de la mienne et ne permettant pas la comparaison 

avec mes resultats anterieurs. 

Pour etudier les systemes ternaires eau-ph6nol-impurete, je p6se en 

effet, dans un meme tube, des poids determines de phenol et d’impurete, 

puis je laisse cooler de I'eau dans ce melange comme on I’a vu prece- 

demment pour le systeme eau-phenol pur. Le rapport de I’impurete au 

phenol reste done constant pendant une meme serie de mesures, il ne 

varie que d’une experience a I’aatre. Dans les experiences de Leone et 

A.ngelescu, au contraire, ce rapport varie constamment, soit que les 

auteurs introduisent dans le phenol une solution aqueuse del’impuret^, 

soit qu’ils ajoutent des quantites variables de cette m6me impuret6 ci une 

solution aqueuse de ph6nol. 

Au cours de ces recherches sur les impuretes du ph6nol, j’ai constate 

que I’apparition ou la disparition du trouble, sur lesquelles on s’appiiie 

pour conclure au changement de variance du systeme, n’etaient pas tou- 

jours aussi nettes, aussi rapides qu’on I’admet implicitement. Si les 

substances ajout6es au systfeme eau-ph6nol sont elles-mSmes insuffi- 

samment purifi6es, I’ordre des ph6nomenes est le suivant. Le melange, 

constamment agit^, est d’abord laiteux; la temperature s’elevant trSs 

lentement (1/10 degre par minute), I’opacile disparalt brusquement. 
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mais le milieu n’est pas encore parfaitement limpide; la temperature 

continuant de s’elever de quelques dixiemes de degre, I’opalescence 

s’evanouit sans qu’il soit possible de predser I’^poque de sa disparilion 

totale. Par refroidissement, les memes constatations peuvent fitre faites 

en ordre inverse. 

Ces phenomenes, pour un systeme determine, ne sont observables 

qu’entre cerlaines limites de concentration (en phenol). Pourle systeme 

eau-ph6nol-diphenol, ces limites peuvent elre plac6es de part et d’autre 

Tableau III. 

Systfeme cau-phenol-benzene : 

= 1.66 o/„. 

39,33 
45,74 
54.43 
56. . 
56.46 
59,86 
63.43 
66,95 
71,05 
74,89 
78,91 
82.46 

58,6 
65.8 

69.9 

69.8 
69 
67.8 
07,1 
65,1 
62,4 

Systeme eau-ph^nol-naphtaltae : 

Nnphlal4ne_ ^ 03 ”/» 

38,39 . 54,1 
44,62 . 63,4 
52.80 .. 68,1 
55,35 . 69,5 
59.80 . 70,3 
63 . 70,8 

76,97 . 72,1 
82,79 . 72,4 
85,6 . 72,4 
87,59 . 72,2 
91,10.68,1 

SystSme eau-ph6nol-pyridine : 

^^^ = 0 34 »/„. 
Phenol ' 

Systfeme eau-ph6nol-pyridine : 

en degri-s 

45.96 
49.44 
53.45 
57,25 
60,81 
64,10 
65,68 
68,01 
69,50 
71,84 
76,13 
80.96 

63,3 35,05   50,8 
65,6 39,31   58,9 
67.1 41,24   61,4 
68.1 43,04   63,5 
68.5 45,55 .  65,9 
68.8 47,10 . 67 
68.9 48,57  67,9 
69.2 49,28 .. . 68,3 
69.2 50,63 . 68,6 
69 51,91.. 69,2 
68.3 55,38 . 70,5 
66.5 58,85 . 71,3 

63,33 . 71,7 
66,02 . 72,5 
74 . 72,7 
75,46 . 72,5 
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du point critique, tandis que, pour eau-phenol-glyc^rine, elles peuvent 

etre situ6es enlre ce point et les fortes concentrations en phenol. 

II est Evident qu’on se trouve en presence d’un systenae quaternaire, 

la concentration de la quatrieme substance etant tres faible. En fail, 

lorsque ce phenom^ne se prfeente, on commet une erreur n6gligeable 

en prenant comrne point de trouble la temperature de « floculalion ins- 

tantanee » si la temperature decroit pendant la mesure, ou la tempera¬ 

ture de « brusque diminution d’opacite » dans le cas contraire. 

On trouvera dans b s tableaux III et IV les valeurs experimentales pour 

les systfemes eau-phenol avec une des impuretes : benzene, naphtalene, 

Systeme eau phAnoI-pyridine : 

Phenol /o. 

Systftme eau-phfinol-resorcine : 

38,25 
43,75 
50,80 
57,93 
64,37 
69,90 
73,.36 
75,50 
75,60 
78,44 

85, il 

65 
70 
72,1 
73.7 
73.8 
73.8 
73.9 
73,9 

72,9 
69,1 

58.3 
62,9 
64 
64.3 
64,3 
64,3 
64,3 
64,3 
64,2 

Systeme eau-phenol-hydroquinone : 

39,38 . 51,2 39,29 . 49,9 
46,42 . 59,4 46,32 . 59,5 
54.11 . 63,35 54,02 . 63,4 
60.59 . 64,4 60,54.64,4 
63.59 . 64.6 63,50 . 64,5 
65,47 .64,7 63,39 . 64,6 
66,50 .. 64,7 67 . 64,7 
67., 32 . 64,7 67,44 . 64,7 
69.11 . 64,7 72,86 . 64,4.3 
72,93 . 64,0 77,28 .. 63,5 
77,36 . 63,9 81,01 . 61,6 
81 ,08 . 61,9 83,81 . 58,8 
83,86 . 58,9 86,62 .,33,8 
86,66 . 63,7 
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pyridine, pyrocatechine, resorcine, liydroquinone, ainsi qu’un graphi- 

que (11) donnant la position du point critique par rapport a celui du 

systeme eau-ph6nol pur, la concentration de I’impurete par rapport au 

phenol etant ramen6e dans tous les cas 1 p. 1.000. 

Dans les cas oil la courbe pr^sentait un sommet tresaplati (diph^nols), 

j’ai d^termin^ la concentration critique par I'intersection de la courbe 

avec son « diametre », selon I’usage, mais il faut remarquer que, pra- 

tiquement, ce diametre n’est pas « rectiligne ». 

Les valeurs critiques sonl imprimees sur les tableaux en caracteres 

Pijridine 
»- 

t.c. 

67.1G 

^^Haijlitalune 

Benge//e 

GG.-7 

; 
Phenol 

-- / 

ee.5 1 
<?«■ €G.e Eaa % 

^ Pyrocatechine 

1 /iyJroytinone 

GR.tPHiQUE 11. — Influence de quelques impuretes sur la temperature critique de dis¬ 
solution du systeme eau-phfnol. (Les impuretes sont a la dose de t/1.000 par rap-’ 
port au phenol.) 

gras. Les r^sultats trouves pour le systeme eau-phenol-ether de petrole 

ne seront pas publics, car ils sont confondus pratiquemenl avec ceux 

des melanges eau-ph6nol, ce qui s’explique h la fois par le mode opera- 

toire adopte (tube ouvert) et la tr6s grande volatilite de I’^ther de 

p6trole. 

Les trois points critiques pour les systemes contenant de la pyridine 

se placent sensiblement sur une m6me droite passant par le point cri¬ 

tique du melange eau-phenol pur. Le ph6nom6ne varie done lineaire- 

ment en fonction de la quantile d’impuret6 lorsque la concentration de 

celle-ci reste de I’ordre du centieme par rapport au phenol, ce qui 

autorise le graphique suivant dresse pour une concentration uniforme 

de 1/1.000 i partir des donnees expdrimentales prec6dentes. 
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II. - SYSTEME EAU-GLYCeRINE-PHfeNOL 

Les resultats de I’^tude des melanges ternaires eau-glycerine-phenol 

seront represent^s, d’une part, sous forme de tableaux comme ci-dessus, 

d’autre part, sur diff^rents graphiques, dont un graphique triangu- 

laire, entre lesquels existent certaines relations que je rappelle bri^ve- 

ment. 

Soil M un point 4 I’interieur d’un triangle equilateral de hauteur A, 

aux distances e, g, p des cotes GP, PE, EG. On salt que e -{-g + p —h. 

Si li= 100, le point M du diagramme pourra representer un systeme 

ternaire contenant e pour 100 d'eau, g pour 100 de glycerine et p 

pourlOOde phenol, car M est unique a remplirlacondilion 

Les differents points de EP (sauf les sommets) representeront le systeme 

binaire eau-phenol puisque g sera nul sur EP; la proportion d’eau 

varierade 0 °/o(en P)'^i 100 “ (en E),les sommets figurant les corps purs. 

Sur toute droite issue d'un quelconque des sommets (E par exemple), 

le rapport des constituants figures par les deux autres sommets (P et G) 

est constant : ^ est constant. C'est ainsi que la droite EK joignant E Si K 

PK 1 
tel que^=- representera I’ensemble des melanges eau-glycerine- 

phenol tels que : 
pfiycerine g K,A PK 1 

phenol p K* GR 2 

obtenus en ajoutant des quantiles d’eau variables de z6ro k I’infmi au 

melange initial r6nfermant 33,33 “/□ de glycerine et 66,66 "/o de 

ph<nol. 
Si Ton elfeve en chacua des points M une normale MT au triangle de 
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reference, de longueur t proportionnelle'it la temperature minimum 

sous laquelle le systeme ne presente qu’une seule phase, le lieu des 

points T est une surface S separant I’espace en un domaine d’liomoge- 

neite et un domaine d’heterogeiieite. 

Enfm, le lieu des points tels que / = constante, c’est-e,-dire I’inter- 

section de S par un plan parallele au triangle h la distance /, est une 

courbe dont la projection orthogonale sur le triangle constitue I’iso- 

therme 1°. Les differents points de Fisotherme/" Ggurent Fensemble des 

systemes eau-glycerine-phenol existant sous une seule phased, la tem¬ 

perature 1° et sous deux phases e la temperature [t — e)® inferieure, 

mais infiniment voisine. 

II faudra done regarder les courbes du graphique III comme represen- 

tant I’intersection de S par des plans s’appuyant sur la normale en E au 

triangle de reference, e, la maniere des feuillets d’un livre pose debout 

sur une table, le dos en R, les plats en EP et EG. 

Tableau V. 

Systeme eau-ph^nol-glvc^rine : 

31.81 
33.81 

43,40 

49,69 
34,02, 
57,61 
63. . 
67.15 
70,45 
73.16 
74,04 
74.32 
75,40 
77,30 
78,93 
80.33 

85,97 
88,22 
90,19 
91,32 

12,75 
10,70 
8,91 
7,89 

CLYCEBINB t 
en dogrrs 

6,20 12,5 
6,02 20 
5,88 25,3 
5.69 31,5 
5,41 38,2 
5,15 43 
4.91 46,2 
4,57 49,9 
4,18 52,9 
3,85 54,9 
3.36 57,6 
2,99 58,4 
2.69 59 
2.44 59,4 
2.36 59,4 
2,33 59,4 
2,23 59,35 
2,06 69,1 
1.92 58,6 
1,79 57,9 
1,62 66,6 
1.45 54,2 
1,27 60,6 
1,07 43,4 
0,89 31,6 
0,79 18,4 



SYSIEMES EAU-PHENOI. ET i\U-GLYCERINE-PHfiNOL 141 

Systeme -phenol-glycerine : = 19,79 o/. ie,52 “,0. 

36,91 
39,43 . 
44,86. 
49,40. 
54,64 . 
61.94 . 
67,07. 
70.94 . 
74,53 , 
75,56 . 
76,04. 
76,49 . 
77,33 . 
80,88 . 
83,89. 

90.42 

rilK>iOL OLYCeBINK t 

32,64 10,42 13,.3 
50,36 10 19,6 
46,02 9,11 31,6 
42,24 8,36 37,8 
37,87 7,49 43,3 
31,77 6,29 48,8 
27,49 5,44 51,8 
24.23 4,80 53,5 
21.24 4,20 54,4 
20,40 4,04 54,5 
20 3,96 54,5 
19,62 3,88 54,5 
18,75 3,71 54,4 
13,96 3,16 53,1 
13,44 2,06 49,8 
11,61 2,30 45,2 
9,84 1,93 37 
8,60 1,70 26,2 
7,99 1,:;8 19,6 

Systeme eau-phenol-glycerine : =30,57 “/o = 23,41 »/o. 

45,12 

54,92 

66, 44. 
72,13 . 
75,27 . 
76,34 . 
76,75 
77.47 . 
78,31 . 
80,99 . 
83,81 . 
86.47 , 
88,38 . 
89,.'if). 

42,03 
38,79 11,86 

10,35 

21,70 

18,93 
18,11 
17,81 
17,24 
16,45 
14,56 
12,40 
10,36 

eiS 
5,79 
5,53 
5,44 

5,03 
4,44 
3,79 
3,16 

19,8 

34.3 
40 
43,2 
48,7 
49,6 
49,65 
49,65 
49,6 
49,5 
48.1 
44.4 
37.2 
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Tableau VI. 

SysWme eau-phinol-gIyc6rine : 

49,66. 

.49,91 , 
64,20, 
69,16. 
72.90. 
75,84. 
76,68 
76.90. 

35,77 
32.36 
28.48 
25,43 
21,91 
19,25 
17,17 
16.37 
16.49 

78,88 
80,71. 
83,14 
83,67 
87,77 
88,40 

15,01 
13,70 
11,98 
10,18 
8,69 

53,38 
56,69 
62,07 
66,26 
71,05 
73,55 
75,66 
76,59 
76,75 
77,46 
79,01 

31,08 
28,87 
25,28 
22.50 
19,30 
17,63 
16,22 
15,60 
15.50 
15,03 
13,99 
12,69 
10,98 
9,24 
8,62 
8,13 

Sysleme 

PHENOL 

28,37 
24,96 
21,70 

GLycimsK 1 
7. en dtgrts 

14,58 18,5 
13,18 25,6 
11,60 32,9 
10,36 37,8 
8,93 42,2 
7,84 44,4 
6,99 45,3 
6,75 43,3 
6,68 45,3 
6,47 43,3 
6,11 44,9 
5,53 43,8 
4,88 40,9 
4,15 34,8 
3,34 21,7 
:S35 20,5 

9+P 
33,33 

olycSbinb t 
’’/q en degrds 

1-5,54 17,5 
14,43 22,9 
12,64 30,7 
11,25 35,6 
9,65 39,8 
8,81 41,2 
8,11 41,9 
7,80 41,9 
7,75 41,9 
7,51 41,9 
7,00 41,5 
6,34 40,1 
5,49 36,2 
4,62 27,6 
4,31 23,1 
4,06 18,2 

y + p 
GLYCf-RINE 

17,02 
14,97 
13,02 

37,50 »/o. 

t 
en degr4s 

14,3 
23,2 
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GLYCERINE 

*19,98.18,36 11,26 
74,37 .  13,89 9,33 
75,94 . 15,04 9,02 
76,60. 14,63 8,77 
76,79 . 14,50 8,70 
77,57 . 14,02 8,41 
79,64 . 12,72 7,63 
81,85 . 11,34 6,80 
84,03 . 9,98 3,99 
86,05 . 8,72 5,23 
87,12 . 8,03 4,83 

35.3 
38 
38.3 

38.2 
37,35 
34,9 
30.2 
22,5 
16 

Tableau VII. 

Systeme eau-phenol-glycOrine : = 99.29 »/„ = 19,82 «/„. 

62,13 . 
63,44 
65.70 
68,89 
72,01 
73.77 
75,32 
75.70 
76,03 
77,03 
78.77 
81,98. 
83,08. 

ph4nol glycerine t 
•/• "/• en JegrAs 

19 18,87 12,3 
18,35 18,21 14,6 
17,21 , 17,09 18,05 
13,61 " 15,50 22 
14,04 13,94 24,8 
13,16 13,06 25,8 
12,38 12,29 26 
12,20 12,11 26 
12,02 11,93 25,9 
11,53 11,44 25,8 
10,63 10,57 24,8 
9,04 8,98 18,9 
8,49 8,43 13,8 

Glycerine q 
Syslfeme eau-ph4nol-glyceriae : "phenol' — 1^4,95 ”/• -= 55,34 '■/o. 

65,83. 
66,94 
68,07 
71,03 
73,49 
74,90 
75,12 
75,56 
76,77 
78,86 
80,99 

PHfaOL GLYCERINE I 

15.19 18,98 -11,9 
14,69 18,36 13,35 
14.19 17,73 14,8 
12,88 16,09 17,8 
11,79 14,73 18,9 
11,16 13,94 19,2 
11,06 13,82 19,3 
10,87 13,37 19 
10,33 12,89 18,9 
9,40 11,73 16,3 
8,45 10,36 11,6 
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Grai'Hiqdb 111. — Temperatures de dissolution des melanges eau-glycerine-phenol 
(Les nombresaecompagnant les courbes indiquent la quantite de glycerine pour 100 
de phenol). 

Sur le graphique prec6dent, la grande courbe en pointille figure le lieu 

des points critiques. Celieu n’estapproximativement recti ligne qu'au voi- 

sinage des faibles concentrations en glycerine. Aussi, pourmieux inter¬ 

preter le phenoniene, j’ai trace deux autres graphiques IV et V donnant 

la temperature critique et la concentration critique en eau en fonction 

de la concentration en glycerine. Le graphique IV prouve que I’abaisse- 

ment de la temperature critique du systems eau-phenol glycerine n’est 

pas rigoureusement proportionnel 4 la concentration en glycerine. Le 

graphique V montre que la concentration critique en eau ne croit pas 

sans cesse au fur et i mesure de I’addition de glycerine : 'elle passe par 

un maximum de 76,9 °/o dans le melange total pour un systeme tel que ; 

fflvc^rine 
T-j—— ^'.0 environ ph6nol ' 
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Voyons sur quelques exemples concrets Tutilisation des r^sultats 

precedents : 

1® Quelleserait, a 15°, la composition d'uneglyc6rinepheniqu6ede con¬ 

centration minimum en glycerine, ne se troublant pas par addition d’eau? 

II sutTit de lire sur le graphique IV I’abscisse du point.r, intersection de 

la courbe avec I’isotherme lo°. On trouve alors ; glycerine : 142, 

pli6nol : 100. 

2® La Pharmacopee des Etats-Unis, 4 propos de son « liquefied 

pfirature critique du systeme eau- 
glycdriue-phAnol en .function de la 
teneur en glycerine (par rapport 
au phenol). 

centration critique en eau du sys- 
teme eau-glycdrine-phenol en func¬ 
tion de la teneur en glycdrine (par 
rapport au phenol). 

phenol » (phenol: 9 gr., et non pas 10 ; eau : 1 gr.), signale que, « dilue 

avec un 6gal volume de glycerine, le melange est miscible avec I’eau ». 

Mais si Ton prend pour densite de la glycerine la valeur 1.264, pour 

celle du phenol liquefie (formula americaine), une valeur voisine de 

1.068, on trouve pour composition du melange ci-dessus : 

12t> 4 X ICO 
Glycfrine = —— = 118,4 phenol liqudfie = 100 (soit phdnol = 90), 

c’est-^i-dire 131,6 de glycerine pour 100 de ph6nol, concentration a 

laquelle correspond, d’apr^s le point/du graphique 4, une temperature 

critique de 17®4. Au-dessous de 17“4, le melange ternaire signals par la 

Pharmacopee americaine pourra done ne pas etre limpide; 15°, par 

exemple, pour constater un trouble, il suffirait que la concentration en 

Boll. Sc. Pharm. {Mais 1932). 10 
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D apres la courbe 50 du graphique III, cette solution ,ne se troublera 

cerlainement pas par addition d’eau aux temperatures sup6rieures ci 42“; 

k 15°, il suffira de lui ajouter, pour 100 gr., 44 cm' d’eau pour voir appa- 

rattre un trouble (point Z) qui disparaitra par addition nouvelle de 

445 cm' d’eau (point Z'|. 

Pour terminer cette etude en la resumant, void le graphique triangu- 

laire des systemes eau-glycerine-phenol (et eau-phenol, sur lec6teEP). 
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L’ensemble des isothermes de +13° +66“ y tient relativement peude 

place, ce qui Iraduit d’une maniere caracl6ristique le grand pouvoir 

dissolvant de la glycerine. 

On pourra utiliser avantageusement ce diagramme de la maniere 

suivante. Soil Ji determiner un systeme eau-glyc6rine-ph6nol, homog^ne 

A partir de la temperature t — 31°, par exemple, et presentant une cer- 

taine propriete physico-chimique (viscosity, pH...) ou bact^riologique 

(pouvoir antiseptique...). Un premier caique sur papiertran.sparent,pris 

sur le graphique triangulaire VI, limitera le choix k la region non 

hacburee (domaine d’homog6neit6 au-dessus de .37°). Un second transpa¬ 

rent, preleve sur un graphique exprimant la propri6t6 envisag6c, donnera 

par sa partie claire la zone acceptable. En superposant les deux caiques, 

ou pratiquement en dessinant sur un seul, la region non hachur^erepr^- 

sentera finalement I'ensemble des melanges r^pondant h la question; on 

aura ainsi d^limit6 Ires aisement la zone eJ)/7j qu’il aurait 6t6 tres 

difficile de determiner par tfitonnements successifs, A d6faut de cette 

methode. 

R. Dolique, 

.Docteur es sciences physiques, 
[Assistant 4 la Faculty de Pharmacie de Paris. 
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Sur la teneur en alcaloides des preparations de coca 
(teinture, extrait fluide, extrait mou). 

Dans un precedent article ('), nous avons rapports les resultats d’une 

6tude comparative des methodes de dosage des alcaloides dans les feuilles 

de coca et nous avons indique que la methode de de Jong, suivie par la 

Pharmacopee espagnole, devait 6tre adoptee de preference aux autres. 

II nous parait inutile de rappeler les raisons de noire choix, mais 

nous ferons rernarquer toutefois que, par ce procede, comme d’ailleurs 

pour ceux indiques par les autres Pliarmacopees, on ne dose que les 

bases cocainiques (cocaine, cinnamylcocaine, truxillines, tropacocaine . 

Nous avons alors applique cetle methode de dosage i des feuilles de 

coca de diverses origines geograpliiqiies, destinees ft obtenir des pre¬ 

parations pharmaceutiques types pour la comparaison et I’examen des 

preparations commerclales similaires. 

Des feuilles de coca de Bolivie, (de Truxillo (Perou), de Java ont ete 

reduiles en poudre et passees au tamis n” 40; apres en avoir determine 

le litre par la methods de de Jong (technique de la PharmacopSe espa¬ 

gnole), elles ont servi h la preparation des leintures, extraits fluides, 

extraits mous. 

A. Teneur en alcaloides des poudres de coca 

de diverses origines : 

0 gr. 166 »/o 
0 gr. 763 o/„ 
0 gr. 758 »/o 

Moyenne : 
0 gr. 762 

0 gr. 
0 gr. 412 »/o 
0 gr. 408 o/„ 

Moyenne : 
0 gr. 412 o/o 

1 gr. 787 »/'o ) Moy. : 

1 gr. 790 »/„ ^ „ 

Les feuilles de coca de diverses origines ont done des teneurs tres 

variables en alcaloides cocainiques et si Ton desire fixer un litre inter¬ 

national aux preparations de coca il serait utile de fixer d’abord la 

nature de la feuille. 

En pharmacie on se sert le plus couramment de coca de Bolivie dont 

le litre en cocaine est voisin de 0,75 °/o et 0,70 “/o, chiffres que deman- 

dent les Pharmacopees beige et suisse (’), alors que les Pharmacopee.s 

espagnole et mexicaine demandent un minimum do 0,50 7o- 

B. Preparations de coca : 

Les preparations k base de coca sont la teinture, I'extrait lluide, 

I'extrait mou et le vin de coca. 

1. Goius et CiiAi.MET.t. Etude critiriue des methodes de dosage des alcaloides dans 
les feuilles de coca. Bull. Sc. Pharm., 1932, 39. p. 69-7",. 

2. On pent obtenir des chiffres superieurs depassant mime 0,80. 
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La teinlure et I’exlrail (luide existent dans quelques PharmacOpees, 

-'extrait mou n’est plus mentionne qu’ci la Pharmacop6e mexicaine ('), 

et le vin de coca dans les formulaires officiels : franQais, hollandais, 

italien, roumain, suisse. 

Le vin de coca se preparant, au Codex fran^ais, par maceration de 

■fiO gr. de feuilles dans 1.000 gr. de vin ne pourra contenir, en admet- 

tant la dissolution totale des alcaloi'des, plus de 0,45 "/oo d’alcalo'ides si 

on emploie les feuilles de coca de Bolivie, litre qui pourra d6passer 1 ®/„o 

si la preparation est faite avec les feuilles de coca de Java, 

Les pteparalions les plus frequemment employees sont done la tein- 

ture etl’extrait fluide 

MeTHODES de dosage des AECAl.oi'DES DANS l’exTEAIT FLUIDE DE COCA. 

Les melhodes de dosage de celte pn^paration pr6conis^es par les dif- 

fdrentes Pliarmacopees sont au nombre de trois : mexicaine, suisse, 

■beige. 

a) Pharwacojiee mexicaiut- : On place dans une ampoule a decantation 
10 [cm‘ d’extrait fluide, on ajoute 25 cm* d’ether et 2 cm* de NH*, on agile 
deux minutes, on laisse reposer, et on separe la couche aqueuse en la 
recueillant dans une autre ampoule a decantation. On fait de nouvelles extrac¬ 
tions avec deux fois 20 cm’ d’ether. Les solutions etlierees sont reunies, on y 
ajoute 5 cm* de SO‘H* normal, 5 cm* d’eau et on agile fortement deux 
minutes. On .■-t'pare la couche aqueuse acide et on epuise Tether a deux 
reprises avec 9 cm’d’oau el d cm* de S0‘H' normal chaque fois. On reunit les 
liqueurs aqueuses, on ajoute 20 cm* d’^ther, on akalinise avec NH*, on agile 
deux minutes, on lais>e reposer et on separe la couche aqueuse que Ton 
Epuise deux ou trois fois avec 15 cm* d’l'ther. 

Les solutions ftlier^es reunies sont evapor6es au bain-marie jusqu’i poids 
constant dansun cristallisoir tard, on obtient ainsi le poids d’alcaloides pour 
10 cm* d’extrail fluide. 

L’extrait fluide doit contenir 0,50 “/o d’alcalo'ides. 
b) Pliarmacopee suisse : M^langer 15 gr. d'exirait fluide de coca, 2 gr. de 

HCl dilue el 3 gr. d’eau. Evaporer jusqu’au poids de 10 gr. Ajouter alors 
2 gr. 20 d’eau et fillrer sur uii tampon de coton hydrophile. Prdlever 10 gr. 
de la solution, y ajouter 100 gr. d’fether, 3 gr. de NH*. Laisser en contact nn 
quart d’heure en agiiant a plusieurs reprises. Peser 80 gr. de la solution 
eth^ree en la filtranl sur du coton hydrophile et Tagiter avtc 30 cm’ de HGl 
dilu6 k 0,50 “/oi on coiilinue ks epuisements avec plusieurs fois 10 cm’ de la 
solution acide jusqu’a ce que quelques gouttes de liquide ne troublent plus 
park reaclif de Mayer. 

1. Get extrait mou eiait mentionne au Codex de 1884. 
2. Les preparations de coca n'existent que dans les Pharmacopees beige, espa- 

gnole, francaise, hollandaise, italienne, mexicaine, roumaine, suisse. 



no A. GOKIS et A. CHAMiETA 

Oa r6unit les solutions acides, on y ajoute de I’amnioniaqne et on epuise 
avec 40 cm’, 20 cm’, 10 cm’, etc., d’ether jusqu'a epuiseinent compbt constate 
par I’essai au reactif de M.\yer. Les solutions ether6es sont filtrees sui dus 
coton hydroptiile d6graisse et on distille I’ettier dans un matras tare, on 
reprend le residu par deux fois 5 cm’ d’ether et, apres evaporation, on seoltj 
a 100“ jusqu'a poids constant. 

Le r6sidu doit peserau moins 0 gr. 07 pour les 10 gr. preleves, ce qul cor¬ 
respond a un minimum de 0,700 “/„ d’alcalo'ides. 

c) Pharmacopee beige : Melanger 20 gr. d’extrait fluide, 2 gr. de HCl dilu6, 
3 gr. d’eau, evaporer jusqu’a reduction a S gr. Ajouter de I’eau pour retablir 
le poids de 20 gr. du debut. Ajouter 1 gr. de talc, delayer et filtrer. On pre- 
leve 10 gr. de filtrat, on y ajoute SO gr. d’ether et 3 cm’ de NH’, on laisse eti 
contact quinze minutes en agitant frdquemment. Apres separation duliquide, 
soutirer la partie aqueuse et ajouter a Tether 0 gr. 25 de poudre de gomme 
adragante. On agite et apr^s clarification on recueilte 40 gr. d’ether dans un 
vase tare, on evapore a siccite, on dissout le residu dans 5 cm’ de HCl N/lOO 
et on titre Texces d’acide par la solution de NaOH N/lOO en presence de 
II gouttes de rouge de mAthyle. 

II doit avoir disparu 13 cm’ 2 de solution centinormale de HCl, ce qui cor¬ 

respond a 0 gr. 500 de cocaine “/„. ^^’-X0.0£303X 5 x 10 X *0. Si la teneur 

est supArieure on ramene a ce litre par addition d’alcool a 60“. 
La Pharmacopee beige qui exige pour les feuilles un litre minimum de 

0,750 “/o en alcaloides totaux ne'demande que 0,500 “/o pour Textrait Quids 
correspondant a son poids de plante, alors que la Pharmacopee suisse, plua 
rationnelle, exige des litres comparables pour la feuille et Textrait fluide. 

Une difTerence en apparence anodine, mais fondamentale, existe entre 

les deux derniers precedes et celui de la Pharmacop6e mexicaine; ell& 

consiste en un ctiauffage plus ou moins prolonge au bain-marie pour 

Tevaporation de Talcool contenu dans Textrait fluide. II se produit au 

cours de Tevaporation une hydrolyse des bases cocainiques assez impor- 

tante pour faire rejeter ces deux meihodes. 

Pour demontrer Tinconvenient de ces techniques, nous avons fait les. 

memes operations sur une solution de chlorhydrate de cocaine de titre 

correspondant h celui de Textrait fluide. 

On a done fait une solution de 0 gr. 482 de chlorhydrate de cocaine 

^co^^espondant k 0 gr. 4302 de cocaine base) dans quantile suffisante 

d’alcool A 50“ pour faire 100 cm’. 

On a preieve 10 cm’ de cette solution qui ont ete traiies suivant la 

technique de la Pharmacopee suisse, et 10 cm’ traites suivant la meihode 

mexicaine. 

Les quantiles de cocaine trouvees dans le premier cas sont de 0 gr. 410; 

pour 100 cm* et de 0 gr. 431 pour le second, ce qui correspond dans ce 

dernier h la teneur de la solution, et dans le premier h une perte de 

4,93 “/„. . 
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Cette perte de cocaine est bien due au chauRage de la solution, 

comme vont le demontrer les essais suivants. 

Dans un cas nous effectuerons le dosage mexicain sur une solution 

soumise d, un chauffage pr6alable. Dans un second cas le dosage suisse 

est appliqud oi une solution n’ayant pas subi Taction de la chaleur. Enfin 

dans une troisieme s4rie d’experiences, pour bien montrerqu’il n’y avait 

pas de perte d’alcaloides par evaporation ou volatilisation, les chauffages 

pr6alables onl 6t6 fails en lubes scelles. 

a) On dissoutO gr. 830 de chlorhydrate de cocaine {correspondant a 0 gr. 7437 
de cocaine base) dans qaaiHite sufRsante d'alcool a 50'^ pour amener a 100 cm’, 
on en prelfeve 10 cm’ que Ton maintient quarante-cinq minutes au bain- 
marie, on ramfene ensuite au poids initial par addition d’eau et Ton fait un 
dosage selon la methode mexicaine; on trouve ainsi pour deux essais diffe- 
rents 0 gr. 724 et 0 gr. 718 de cocaine, soit 2,65 “/o et 3,45 “/o de perte. 

b) On dissout 0 gr. 830 de chlorhydrate de cocaine (corresponiant kOgr. 7437 
de cocaine base) dans quantite suffisante d’eau pour 100 cm’. On en preleve 
10 cm’ sur lesquels on pratique le dosage suivant la methode suisse. On obtient 
cette fois toute la cocaine, soit 0,7425 ’/»• 

c) On dissout 0 gr. 6808 de chlorhydrate de cocaine (correspondant a 0 gr. 607 
de cocaine base) dans quantite suffisante d’eau pour 100 cm’. 

On iutroduit dans trois tubes 20 cm’ de solution et les tubes sont alors 
scelles. Le premier n’est pas chauffe, le second est chaulTe qnarante-cinq 
minutes sur le bain-marie et le troisieme est ploiige quarantc-uinq minutes 
dans le bain-marie. 

Apres refroidissement, on pratique le dosage de la Pharmacopee suisse, 
sur 10 cm’ de chacune des solutions. On trouve pour le premier 0,605 “/» de 
cocaine au lieu de 0,607, soit une perte de 0,32 “/»; pour le sdcond 0,592 “/o, 
soit une perte de 2,47 “/o, et 0,549 pour le troisifeme avec une perte de 

9,55 »/.• 

II est bien d6montre que le chauffage seul de la solution produit un 

dddoublement plus ou moins avancd de la base et conduit par suite ii 

une erreur par defaut dans le dosage des alcaloides. 

Pour le dosage des extraits fluides de coca prepares par nous ou 

fournis par le commerce, nous emploierons done la methode de la Phar¬ 

macopee mexicaine qui donne les rdsultats les plus exacts, en prenant 

la precaution d’ajouter 7 cm’ d’eau et 3 cm’ de NH’ pour diminuer la 

viscosite du liquide et empOcher les emulsions. 

Pour le dosage de Textrait mou, la technique sera idenlique apres 

dissolution de Textrait dans Teau. 

Quant k la teinlure, Tevaporation de Talcool sera faite dans le vide 

sulfurique h la temperature ordinaire, T6vaporation au bain-marie 

donnant des chiffres inferieurs comme nous Tavons montre dans le 

precedent article et que nous venons de confirmer sur les solutions de 

chlorhydrate de cocaine. 
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C. Teneur alcalo'idique des preparations types de coca : 

a) Teintures de coca : La teinture a 4te pr6paree par maceration des 

poudres (tamis n° 40) dans I’alcool h 60' pendant dix jours. 

Les dosages nous ont donn6 les chiffres suivants en extrait sec el en 

alcaloYdes. 
OCA I.K BOLIVIE COCA D^^TRLXILLO 

Extrait sec . . 4,3 •■/„ 3,08 '..S <>/. 
Aloaloides. . . 0,134 <>/o 0,068 "/o 0,353 "/o 

On pent done conduce que la totality des bases coca'iniques eutre en 

dissolution dans I’alcool, puisque les litres trouv^s pour les feuilles nous 

auraient donn6 pour les teintures les chiffres th6oriques suivants : 

0,1534 0,0824 »/o 0,354 “/v 

b) Extrails fiuides : Les exlraits fluides ont 6t^ obtenus par lixiviation 

avec I’alcool & 50' des poudres n° 40. Les 2/10 du lixivia elant mis de 

c6W, on a distill^ dans le vide les 8/10 restant, litre par litre, en com- 

menfant par la derniere fraction recueillie, de fa^on il 6viler le plus pos¬ 

sible Taction de la chaleur. 

Les dosages d’extrait sec et d’alcaloides ont donn^ les rfisultats sui¬ 

vants : 
COCA |,f, bOLIME COCA^I^riUXIL 

Extrait sec . 2:,8 Vo 20,27 ■=/. 

Alcaloldes . | J’™ 0,408 »/„ 

33 “/o 
1,65 ”/t I Moy. : 
1.64 V/o ! 1,645 

Dans un extrait tluide bien pr6par6, on retrouve presque toutes les 

bases cocainiques existanl dans les feuilles. La chaleur, en effet, n'inter- 

vient que sur des solutions pauvres en principe actif et, si Ton prend la 

prdiaution de ne distiller qu’en dernier lieu les solutions alcooliques 

recueillies aussit6t apres les 2/10 qu’on s4pare, la dScomposition des 

bases est assez faible; on trouve en effet: 

0,7345 au lieu d». . . 0,762 Perte. 3,8 »/» 
0,408 — — 0,412 -.0,9 — 
1 ,645 — — 1,788 —. 7,1 — 

c) Extraits moiis : Les extraits mous ont ete obtenus: oi partir des 

extraits fluides. On 6vapore le liquide soil complStement au bain-marie, 

soil au bain-marie sous pression rSduite, soil i froid dans le vide sulfu- 

rique. 
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Les dosages des residus sees et des alcaloides donnent les chiffres 

suivanls : 

Evaporation 
Alcahides . . 

RapporlSsal'e 
■ ( 1,26 »/, 

c. i ,58 ‘lo 

8-2,3 '>/■> 
3,37 
3,31 o/o 

sous J . 
pres!rtduite.( a l oxt.s 

Evaporation f , 
dans \ ' 

le vide i ^ ''' . ' ' ' 
sulfurique. ( «ai'Portdsale.xt.s 

87,4 o/o 
1,598 '/o 
1,85 0/, 

On voit ici Ires nellement I’influence de la chaleur siir le d(5doul'lement 

<les alcaloides, puisque pour le premier et le troisieme exlrait ayant la 

m6me teneur en eau, la perle est de 40 “/o dans un cas et de 3 °/o dans 

I’autre, elle est de 30 “/o pour I’extrail prepare par evaporation au bain- 

marie sous pression reduile. 

Nous pourrions suivra cetle alteration en comparant les litres de 

I’extrait mou et de I'extrait fluide. 

Prenons pour exemple I’extrait mou de Bolivie prepare avecl’exlrait 

•fluide titrant 0,7343 7oi donnant 27,80 °/„ d’exlrait et ayant d6j^i subi 

une perle de 3,HO “/o en alcaloides sur la teneur des feuilles et calculons 

le titre th6orique de I’extrait mou. 

Nous aurions do trouver, si aucune transformation dans les alcaloides 

ne s’6tait produile, un exlrait sec titrant^ soit 2,68 

tandis que nous Irouvons suivantle mode d’evaporation l,o8 7o; 1,85“/o 

el 2,60 "/o, soil des pertes de 41 “/o; 30,9 “/o et 3 “/o- 

Pour la coca du Perou nous aurions du trouver wq 94 " =2,01 %, 

au lieu de 1,20 °/o. soit 40 °/o de perle. 

1,«45 X 100 
El pour la coca de Java--= 4,847o, aulieu de3,34“/o, soit 

31 “/„ de perte. 

Les ohiffres correspondent au rapport peuvent egalement 

monlrer assez nettemenl Talt^ration du produit sous Taction de la cha¬ 

leur. Ce rapport sera d'aiilant plus faible que le num^rateur sera plus 

petit pour un denominaieur variant assez peu dans le cas des exirails 

fluides el des exirails mous. 
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Nous pourrons done conclure que I’extrait mou de coca tel qu’il 

est prppar6 est une mauvaise preparation que Ton a bien fait de 

supprimer du Codex francais. Si I’on voulait obtenir un extrait mou 

reellement actif, il faudrait employer un autre precede de concentration. 

D. Titrage des produits commerciaux (*). 

Nous avons alors effectue le dosage des produits commerciaux fournis 

par ditrerentes firmes pharmaceutiques. Dans laplupartdescas, les feuilles 

ayant servi I’obtention des teintures, extraits fluides et extraits mous 

ont ete remises avec ces preparations, de sorle qu’il nous a ete permis 

de falre des comparaisons avec les produits types prepares par nous. 

II ne faul pas pretendre obtenir industriellement des produits aussi 

satisfaisants que ceux prepares au laboratoire, car la fabrication des 

teintures et des exlraits fluides en grand est bien plus difficile ci con- 

duire que la manipulation de 1 lv° de poudre, et Ton concoit que les 

pertes soient plus considerables. D’autre part nos teintures ont ete faites 

avec des poudres fines (tamis n° 40), tandis que dans I’industrie on 

n’opere pas toujours sur des poudres aussi fines. Enfln Taction de la 

chaleur n’etant pas bien d6terminee, certains extraits ont pu etre 

chauffes trop longuement sans que Ton puisse soupconner Talteration 

profonde du produit. 

Les resultats obtenus en residus secs et alcalo'ides pour cent sont 

consignes dans le tableau suivant: 

POUDRES TEINTURES 
Gr. 
Vo 

I. j Coca de Bolivie. 0,722 » 
UOsidu sec. 23,20 i 
Alcaloides. 0,475 ) 

R6sidusec. 18,90 ( Kesidu sec. 77,30 
Alcaloides. 0,273 j Alcaloides. 1,13 

III. 
Coca de Bolivie. 0,71 

I llOsidusec. 4,92 i Residu sec. 23,50 
'Alcaloides. 0,124 ? Alcaloides. 0,48 

Coca de Java. 1,43 Rdsidu sec. 80,40 
Alcaloi-les. 1,00 

IV. j Coca^e Bolivie. 
( RSsidusec. 5,10 ( R6sidu sec. 21,90 ( Residu sec. 77,70 
j Alcaloides. 0,091 ( Alcaloides. 0,12 | Alcaloides. 0,13 

1 Coca de Bolivie, i Rdsidusec. 4,22 (ROsklusec. 19,10 
^' 1 (probablement) 0,95- | Alcaloides. 0,146 ( Alcaloides. 0,33 

I Residu sec. 84,6 
(Alcaloides. 1,53 

1. Nous adressons nos plus sincOres remerciements a M. J. aux maisons 
de drogueries et de produits pharmaceutiques Adiii.vx, D.vrrasse, Dacsse, Dela.vare, 
Salle et Vehm.n, qui se sont mises tres amicalemeut 4 notre disposition pour nous 
procurer tous les dchantillons ndeessaires a ces recberches. 
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Si nous calculons le rapport pour les extraits tluides et les 

exlraits pr6c^dents, nous Irouverions les chiffres suivants ; 

EXTBAITS EXTB.VITS 
mes mous 

1. ,    2,47 
II. .. 1,48 1,46 
ill. 2,04 

. 1 0,541 0,26 
V. 1,74 1,83 

On voit ici tr6s nettement I’inf^riorile des produits IV, alors que la 

poudre avaitune assez forte teneur (0,80 °/„) en alcalo'ides. 

En r6sum6 nous pouvons dire que pour les preparations de coca il 

serait prudent d’adopter une feuille de coca d’origine bien determinee 

si Ton fixe des litres internationaux pour ces produits. 

II existe de trop grandes variations dans la teneur en alcaloi'des des 

differentes feuilles (Bolivie, Truxillo, Java) pour songer Ei fixer un litre 

alcaloTdique pour toutes ces feuilles declarees indistinctement offici¬ 

nales. Le chiffre fixe sera ou trop bas ou trop haut suivanl que Ton envi- 

sagera la coca de Java ou la coca de Truxillo. 

Nous adopterions volontiers la coca de Bolivie qui donne des prepa¬ 

rations de titre moyen et ayant une odeur agreable superieure h celle de 

la coca de Java, qui pourrait etre reservee a la preparation dela cocaine. 

Ce ne serait d’ailleurs que sanctionner ce qui existe deje. En France 

et dans beaucoup d’autres pays la coca de Bolivie est employee aux pre¬ 

parations pharmaceutiques. Si I’on adoptait la coca de Java en meme 

temps que celle de Bolivie, il faudrait parfois diluer de 100 “/„ les prepa¬ 

rations obtenues avec les feuilles de Java. Comme d’autre part les alca- 

loVdes de ces feuilles ne sont pas identiques liceux des feuilles de coca 

de I’Amerique du Sud, en amenant ces preparations a un m6me titre 

alcaloidique il n’y aura aucune concordance en ce qui concerne la qua- 

lite de ces alcalo'ides. 

Pour les feuilles on pourrait adopter le litre minimum de 0,70 “/o (‘) 

en alcalo'ides. 

La teinlure titrerait certainement plus de 0,1 % : en general au voisi- 

nage de 0,13 7o- Preparee au 1/10 cette teinture ne titrerait que 0,07 

a 0,08 Vo au maximum, k condition toutefois dene pas employer la coca 

de Java. 

L'extrait fluide bien prepare aurait une teneur voisine de celle de la 

1. A^. B. — It n’est pas nAcessaire d’insister sur I'iroportance d’employer une 
mithode universellement adoptAe pour ces dosages; I’exposd critique que nous avons 
fait dans ces deux articles le dAnaontre suffisamment. 
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pouclre 0,70 mais on pourrail ne demander que 0,50 a 0,60 ”/□ en 

recommaiidant aux indusiriels .dfe distiller 4 la plus hasse temperature 

possible les 8/10 de la liqueur alcoolique d’epuisement. 

L’extrait moii serail 4 supprimer, mais si Ton desirait maintenir cetle 

preparation il faudrait recommander la distillation a la plus basse tem¬ 

perature possible et meme operer completement a froid oomme pour 

les preparations opolherapiques. 

L’action de la chaleur joue comme on I’a vu un role preponderant 

dans la preparation des extraits, et aussi dans les metliodes de dosage. 

Dans ces recherches, nous avons pu nous rendre eomple de I’impor- 

tance de la transformation des bases alcaloidiques, parce que nous avons 

obtenu loutes les preparations a partir de matiferes premi6resbien deter- 

min6es, mais il n'en est pas de ineme dans le dosage de preparations 

dont on ne connait pas la nature de la matiere premiere. Dans ce cas il 

faudrait doser les bases cocainiques par la methode de dosage que nous 

avons indiquee et doser les bases totales (cocainiques et ecgoniniques) 

par une methode permettant de les extraire loutes ensemble. Le rap¬ 

port entre ces deux chiffres nous indiquerait alorstres nettement I’altd- 

ration du produit en I’absence de toute donn6e sur I'origine de la 

matiere premiere. Ceci nous permeltrait egalement de suivre beaucoup 

mieux I’all^ration des produits au cours des manipulations. 

Ce sera lit I’objet de prochaines recherches. 

Professeur A. Gori.'^. A. Cb.4LMEta. 

Sur la preparation du laudanum de Sydenham. 

Malta renascentiir qate jam cecidere, pourrait-on dire en parlant de 

‘ opium et des prc^parations opiacees. Nombreuses, eh effet, ont ete, 

<;ont et seront dans I'avenir les etudes concernant la precieuse drogue 

dont Sydemiam disait qu'il ne pourrait exercer la medecine s’il ne I’avait 

sa disposi ion. 

La loi du 1" aout 1905, appliqude aux produits pharmaceutiques, a 

donne lieu, en ce qui concerne les preparations opiacees, a de nom- 

breux travaux suscites par la communication ii la Societe de Pharmacie 

de Paris du 4 mai 1910 de la note du professeur Panuieh sur le lau¬ 

danum de Sydenuam. Obtenue comme I’indiquait le Codex de 1908, cette 

preparation donnait lieu ci des deficits variant entre 28 et 36 “■/„ de mor¬ 

phine et les travaux de Guery, de Collard, de Debolrdeaux etde bien 

d'autres ont confirme cette communication. 

A la suite d’une nouvelle note presentee h la Societ6 de Pharmaeie le 
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i juin 19;iO, dans laquelle I’anteur indiquait le litre nelteinent delici- 

taire el la faiblesse en extrait k 100" d’un lot de laudanums du coni- 

m ?rce, nous avons et6 conduits a reprendre la questio i et a etu lier les 

possibilites d'un mode de preparation plus rationnel du laudanum de 

Sydenham. Au point de vue purement pratique, nous avons entrepris 

une sdrie de recherclies ayant pour but, en partant d’6chantillons 

authentiques d'opium de diverses origines, de preparer et d’obtenir 

diff^rents laudanums, d’en determiner le litre, et, si possible, de 

modifier le nioins faeiendi pour eviter les perles en morphine signalees 

par les precedents auteurs. 

Actuellement, et quoique non inscrit au Codex, I'opium de Macedoine 

Fig. t. — Pains d’opium de Macddoine. 

esl utilise a egalite avec I’opium de Smyrne, tanl pour les usages phar- 

maceutiques que pour son emploi dans la preparation des alcaloTde.'. 

Les differents auteurs ayant etudie la question sont loin d’etre 

d’accord sur la composition et sur les possibilites d’utilisafion de cette 

variety en pharmacie. 

Le professeur Valoiguie estime que, par sa composition, I’opium de 

Macedoine est surtout un opium industriel, plus apte k I’extraction des 

alcaloides (en raison de sa teneur elevee), qu’a la preparation des 

formes galeniques. Au contraire, Brunetti indique que I’opium de 

Macedoine serbe rappelle I’opium officinal de Smyrne par sa richesse en 

morphine et en codeine et pent etre utilise indilTeremment commo 

drogue et pour la fabrication des alcaloides. Nous avons tenle d’61u- 

cider cette question dans la preparation du laudanum el de I’exlrait en 

partant d'opium de Smyrne, de Constantinople et de Macedoine. 

Les essaisont porte sur treize ediantillons d’opium de diverses origines; 

Deux echantillons de Smyrne. 

Deux echantillons de Constantinople (malaxe de Turqule). 

Quatre echantillons de Macedoine. 

Deux echantillons d’Asie-Mineure (Malatia-Karahissar). 

Un 6chantillon de Perse. 

Enfin, deux echantillons d’opium indigene (hollandais et italien,.. 
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provenant des collections personnelles de MM. les professeurs Van 

Italue et Gigli. 

Les dosages chimiques et I’examen microscopique nous permirent de 

constater que les echantillons d'opium etudids ont une teneur en mor¬ 

phine sup^rieure ci 10 °/„. Geux qui accusent un pourcenlage voisin 

de 10 sont manipul6s 'par addition, au moment de la mise en pains, de 

matieres inerles comme : amidon, pulpe de fruits, etc. Cette pratique, 

qui peut etre consid6r6e comme une fraude, n’est effectu6e, en realite, 

que dans le but de satisfaire aux exigences de diverses pharmacopees. 

Nous avons constate que I’estimation de la morphine en degr6s Har- 

RissoN, sous laquelle sont g^neralement vendus les pains d’opium 

d'origine, ne correspond pas toujours au tilre obtenu par la methode 

du Codex. Au cours de nos essais il fut not6 des ecarts sensibles, el il 

semble indispensable, pour I’acheteur, de verifier le litre port6 sur la 

facture en effectuant un dosage sur une prise d’essai provenant des 

diverses parties du pain. 

Le titrage de cinq echantillons du commerce vendus sous le nom de 

opium do Smyrne Codex accusa des pourcentages en morphine bien 

superieurs A celui demande par le formulaire officiel: 12,400 4 15,100 °ja. 

La malaxation de I’opium provenant d’une mfime r6colte donne de 

bons resullats. Les pains ainsi obtenus poss6dent un litre uniforme 

dans les diff^renles regions, c’esi-ci-dire : parties externe, moyenne et 

centrale, le titrage etant effectu^ sur I’opium dessSche ci60°. 

Le poids des cendres est variable suivant i'origine; en general, le 

pourcenlage correspond aux chiffres indiquds par le Codex (o a 6 ”/„), 

bien que, pour certains echantillons, nous ayons Irouve des chiffres diffe- 

rents(3,f8 — 9,60), sans qu’il nous soil possible de deceler une fraude 

quelconque. La teneur en potassium et en calcium calculee sur les 

cendres ne semble pas avoir de correlation avec la richesse en mor¬ 

phine. Les chiffres obtenus sont assez inconstants el il ne semble pas 

que I’interpretation de ces resullats puisse fournir d’indicalions bien 

probantes. 

Le pourcenlage en sucres reducteurs calcule en glucose nous a fourni 

pour les difl'drenls echantillons une valeur voisine de 5°/o. Un seulpain 

accusa un litre nettement superieur : 9,73 ce qui nous fait soup- 

gonner une fraude. Certains echantillons sont nettement additionnes 

d’amidon, ceci etant la consequence de la fixation au tilre de 10 “/„ de 

morphine exige par le Codex. 

L'humidite est en general voisine de 20 °jLes echantillons sur les- 

quels il fut Irouve un chiffre inferieur a 18 provenaient de recoltes 

anciennes el se Irouvaienl, par consequent, en parlie deshydraies, ou 

bien, avaienteie additionnes de malieres 6trangeres d’origines diverses, 

en particulier d’amidon. La teneur en extrait varie de 39,63 a 61,72 7o, 

dont la richesse en morphine s’eleve de 14,900 A 30,300 “/o, les extraits 
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hauts litres (24 30 °/o) etant fournis par des opiums de Macedoine ot 

Constantinople. 

Les opiums de Macedoine poss^daient a I’origine une teneur en mor¬ 

phine sensiblement plus feleA’ee que lesproduits provenantde Smyrne 

d’Asie-Mineure. Cependant, les producteurs d’opium macedonien co: 

mencent 4 additionner leurs produils de matieres inertes afln d’abaiss 

le litre et les rendre acceptables pour les usages pharmaceutiques. Fo 

deux echantillons de cette origine, nous aA’ons enregistr6 des propc 



Examen mioroscopiqae des dive 

.don. — ec, Debris de I’epicarpe de D 
i-istaux divers. — e, Cellules 4 parois 
ipsule du pavot. — se, Cellules de I’l 



SliR LA I’. EPARATION DU LAUDAiNUJI DK SYDENHAM 

lions relativement importantes d’amidon. Neanmoins, les opiums de 

Macedoine s’6puisent bien et il semble, qu’4 I’heure actuelle, ils soienl 
encore les plus purs. 

Nos premieres recherches sur le laudanum ont port6 sur I’analyse 

d’un certain nombre d’echantillons du commerce. Sur chacun d'eux 

furent determines : la densite, la leneur en extrait d. 100», le litre en 

morphine. De plus, nous avons effectue le dosage approximatif du safran 

Examen inioroscopii/ue des divers ec/iantillons d'opiuin. 

!>, Amidon. — ec, Ddbris de I’dpicarpe de la capsule du pavot. — la, Latex. — 
c, Cristaux divers. — e, Cellules a parols epaissies provmant de I’fpicarpe de 
la capsule du pavot. — se, Cellules de Thypoderme placdes sous I’Spicarpe. 

en employant le proc6de indique par Gros. Cette methode repose sur 

I’estimation de trois zones color^es (zone orangee fonc6e, zone orangee 

diffuse, zone presque incolore se terminanl par un lisere jaune) obte- 

nues par capillarity en plongeant des bandes de papier filtre de 30 ctm. 

de haut sur 3de large dans des dilutions ii : 1, 2 et 3 °/o de laudanum. 

Far comparaison de la longueur de ces zones avec une gamme type 

de coloration, il est possible de deduire la teneur en safran de la 

solution. 

D'apres I’auteur, les resultats seraient susceplibles d’etre adopt6s 

avec une approximation de 1/5. 

De I’examen de ce tableau, nous nolons des litres bien differenis de 

celui exigy : souvent nettement infyrieurs (0,700-0,800); quelquefois 

supyrieurs (1,175-1,117). De plus, I’estimation du poids d’extrait sec 

Bull. Sc. Pharm. {Mars 1932). 11 
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pour 1.000 accuae des chiffres inffirieurs & ceux Irouves par Guery el 

CoLLARD. La Faiblesse de la teneur en extrait serait -diie, si nos rensei- 

gnements sont exacts, au proc6d6 actuellement employe par les indus¬ 

trials : ceux-ci utiliseraient des opiums riches en morphine : 16 Si 18 

d’alcaloides el ramSneraient ensuite au titre Idgal de 1 ®/o par addition 

d’alcool cl 30'. Les laudanums ne seraient done plus prepares avec la 

poudre, mais avec I’opium brut. Enfin, la teneur en safran semble tout 

cl fait inf6rieure; sur 31 6chantillons examines, 9 seulement sembleut 

contenir 30 gr. de safran par kilogramme; pour les autres, cette sub¬ 

stance ne serdv^le le plus souvent qu’Si I’etat de traces, et deux n’encou- 

tiennent pas du tout. Etant donnes ces rdsultats, il semble que, dans la 

formule du laudanum, on pourrait, sans inconvenient, abaisser la 

proportion du safran dont I’utilite therapeutique nous paralt contes¬ 

table. 
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Des titrages effectues siir des laudanums pr6par6s depuis plusieurs 

ann6es, il semble r^sulter que le temps n’a pas une grande influence sur 

le litre du laudanum. La quantity de morphine contenue dans les pr6ci- 

pit6s d6pos6s au bout de quelques mois est extrernement faible, peut ne 

pas exister el ne saurait 6tre prise en consideration. 

Sur chacune des poudres obtenues en partant des diff6rents 6chantil- 

lons d’opium, nous avons etfectud un certain nombre de prepara¬ 

tions : 

1“ En utilisant la poudre d’un litre quelconque et telle qu’elle a ete 

obtenue par dessiccation et pulverisation de I’opium brut et en prele¬ 

vant un poids correspondant ci la quantite de morphine necessaire pour 

la preparation du laudanum; 

2“ En employant la poudre laclosee ramenee au litre Codex de 10 "/o 

de morphine. 

Nous indiquons dans les tableaux suivants le resullat des analyses 

effectubes sur ces diverses preparations. 

£ ^ 

1 • 
£ -- 

i^~| 1 

Density a + ^ . 0,998 0,999 
78,85 

0,937 

10,36 ' 

0,992 
73,50^ 

0,998 
60,200 Extrait sec A 100“ <>/„o, en gr. . . . 78,85 

1,05 
Pourcentage de perte en morphine 

calculAe sur la morphine totale . 4,90 16,36 16,36 

OPu a MA..XXA ne tuooc.e 

ECHANTILLON S“ 1 ECH.VNTIl.LON N“ 2 l 

1 § 
I ^ 

£ 5 

S O 

Densite a + 13“. 
Excrait A 100“ ”/oo, en gr. 
Titre .n morphine »/o. 
Hourcentage de perte sur morphine 

totale . 

0.992 
67,30 
0,970 

13,2i 

1.006 
96.00 
0,890 

19 

0,982 
67,50 
0,930 

15,09 

0,998 
83,00 
0,910 

17,27 



Density 4 + 15“. 
Entrait sec a 100° »/oo, en gr. . . 
Titre en morphine »/„. 
Pouri-entage de perte en moi- 
phine. 

Poureentage de perte en mor¬ 
phine calcuI4e sur le rende- 
ment en laudanum. 

15,09 

29,09 

ASIE-MINEURE VAR. MALATIa) 

1 ORIGINK DE L’OPIU.M Poudre 

& 13,16 “/o 

Poudre ranien^e 
k 10 “/'• 

par adduion 
de lactose 

Density a -f 15". 0,996 1,002 
Extrait sec h 100« o/.„, en gr. 84 104 
Titre en morphine . 
Poureentage de perte en morphine sur 

la morphine totale. 
Poureentage de perte en morphine 

ralcul6e sur le reodement en lau- 

o,9':i 0,900 

12,72 18,18 

dnnum filird. 33,09 37,45 

(/I siiivre.) F. Fancier, 

Directeur de I’Ecole de Medecine 
et de Pharmacie d’Amiens. 

M. Jakuillier, 

Charge de fonctions de chef des travaux pratiques 
Je chiniie a I’Ecole de Mddecine et de Pharmacie d’Amiens, 
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Experiences culturales sur la lobelie 
« Lobelia inflata » L. 

La lobelie officioale {Lobelia inflata L.), est originaire de I’AmSrique 

du Nord. Elle peut 6tre cultiv^e dans nos regions; elle s’y rencontre 

assez frequetnment dans nos jardins, comtne plante ornementale; la 

methode de culture qui lui convient a 6te decrite par Goris et Demili.y (‘). 

Nous avons nous-memes cultiv6 la lobelie depuis plusieurs annees k 

Etrechy (Seine-et-Oise); nous avons pu constater que cette culture 

n’offre aucune difficulte particuliere, et que la plante produit des graines 

fertiles. 

Mais il convenait de s'assurer que la lobelie de nos regions possSdait 

un litre alcaloidique suffisant pour que son emploi en th6rapeutique 

soil justifi^. D’autre part, nous avons voulu 6tudier, au point de vue 

pratique et au point de vue thfiorique, Taction de divers engrais sur le 

developpement de la plante et sur sa teneur en principes actifs. Nous 

avons fait, en 1931, un certain nombre d’exp6riences culturales qui 

seront poursuivies ulterieurement (“). 

Terrain. — L’analyse du terrain a donne les resultats suivants ; 

Terre fine.  98,80 
Cailloux. 1,20 

Sable siliceux.  81,51 
Argile. 14 
Calcaire. 0,90 
DObris organiques. 1,59 
IndOtermine. 0,80 

Azote.0.123 “/o 
Acide phosphor!que. 0,173 “/o 
Ctiaux. 0,505 o/o 
Magnfesle. 0,220 “/o 
Potasse ..0,315 »/o 

C'est une terre silico-argileuse tres pauvre en chaux, ou Tazote existe 

cl dose moyenne, suffisarnment riche en potasse et phosphors. 

Les engrais. — Nous nous sommes inspires, pour ces premieres 

1. Goris et Demilly. La culture des pluntes mediciaales, 1919, Vigot, 6dit., Paris. 
2. Nos essais ont ^t« falls a fitr6chy (Seine-et-Oise), au jardin botanique des 

laboratoires Dausse que nous remercions d’avoir bien voulu mettre a notre disposi¬ 
tion les terrains et le personnel n^oessaires. 
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reclierches, d’uae analyse de Lobelia Eriniis donnant, pour 1.000 gr. de 

plante verte, la composition suivante : 

Eau ... . . 
Malifere seche 
Cendres . . . 
PW. 

CaO . 
MgO. 
SiO*. 
SO*H"- 
C1 . . 

820 
120 
27,60 
0,896 
1,944 
1,620 
3,612 
1,540 

10,64 
0,235 
0,420 

Nous n’avons retenu que les elements principaux suivants ; acide 

pliospliorique, azote, potasse, dont les proportions relatives, en prenant 

P’0“ comine unit6, sent les snivanles, en chiffres roods ; 

P"-tP.1 

Nous avons, suivant la regie geu6ralement admise pour I’etablissement 

des engrais, doubld la proportion de P*0‘ et, dans toutes nos formules, 

sauf une (formule 1 bis), nous adopterons la teneurde : 

R-0.6 

Dans tous les cas, lapolasse sera sous la forme : KGl. 

L’acide phosphorique sera sous la forme : 

Superphosphate. 
Phosphate bicalcique. 
Scories de dephosphoration. 

L’azole sera sous la forme : 

Nitrate de soude. 
Sulfate d'ammoniaquc. 
Sang desseche. 
Cyanamide. 

Comme excipient, on emploierala tourbe pulverisee. 

D’apres ces priucipes, nous avons realise les formules suivantes : 

Superphosphate de chau.'c a 16 '/o de I ^0>.37,.5 
Nitrate de soude a 15,5 "/. d'N. '.38,5 
Ghlorure de potassium a 50 da R-o.12 
Tourbe pulverisee. .. 12 
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Formirle ao 1 bia : 

Superpbosph&te de chaux a 16 “/o de P*0“.37,5 
Nitrat* de soude a 15,5 'ia d’N..3&,5 
Chlorure de potassium a SO “/„ de K’O.24 

(12 “/„ K’O) 

Cette formule differe done de toutes les an-tres par sa teneur plus 

elevee en potasse (12 au lieu de 6 »/„) et permeltra de juger du r61e de 

cet eleoteni. 
Formule 2 : 

Superphosphate de chaux a 16 °/o de P’O’.37,5 
Sulfate d'amimoniaque a 20 °/o d'N.30 
Chlorure de potassium a 50 "/<, de R*(i.12 
Tourbe piilvdrisee.20,3 

Formule n° ; 

Superphosphate de chaux a 16 "/o de P*0".37,5 
Sang dess6chd a 11,70 »/„ de N ..31,3 
Chlorare de potassium 4 62 ‘/o de K*0. 9,8 
Tourbe pulverisee. 1,4 

Formule u° 1 : 

Phosphate de chau.v precipite a 40 “/o de Ph)".15 
Nitrate de soude a 15,5 o/, d N. 38,5 
Chlorure de potassium a 30 “/o de Khi.12 
Tourbe pulvOrisee.34,5 

Scories de ddphosphoration a 17 °/„ de PW.35,3 
Gyauamide a 17,5 de N.34,3 
CJilorure de potassium a SO °la de K*0.12 
Tourbe pulverisee.■...18,4 

Pour chacun des essais, on a employe la mSme quantity d’engrais pour 

10 ra* (1.000 gr.), correspondant, pour cette surface, ft la meme quantite 

d’elemeot.s, soil : 

P'O*.60 gr. 
N.60 gr. 
K*0.. . 60 gr. (120 gr. en t bis] 

Dans un autre essai, avec I’engrais n" 1, on a porte la quanti tt5 d’engrais a 

1.500gr.,ce qui correspond & 90 gr.de chacun des elements mis en muvre. 

La culture et la recolte. — Les graines, provenant des cultures de 

I’annee pr6c6dente, ont et6 sem6es sous chassis et les plants places en 

pleine terre (un peu tardivement) ; les uns dans le carre t6moin, les 

autres dans des carres additionnes respectivement des divers engrais 

precedents. Chacun des carr6s mesure 10 m. X 10 m. et chacun d’eux 

a recu lOOjeunes plants. 
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La vegetation n’a donne lieu aucune remarque parliculiere. La 

recolte a ete faite 4 la maturation de la plante, alors que les plus jeunes 

des capsules commen^aient e se rentier, les plus cigees ayant atteint leur 

compiet developpement. 

Determination du rendement cultural et de la teneur alcaloidioue. — 

Les lobelies recoltees dans chacun des lots d’experience ont ete d6nom- 

brees, puis chacun des lolsa 6te s^che a 50° environ, pendant vingt- 

qualre heures, au sechoir ci courant d’air chaud. On a pese chacun des 

lots ainsi obtenus et, connaissant le nombre de pieds recolt6s par lot, 

on a rapports le poids de la recolte seeks a 100 pieds (suivant les lots on 

avait recolte de 80 a 95 pieds, un certain nombre d’individus ayant ete 

delruits par une averse de grele). Chacun des lots a ete grossierement 

pulverise. Sur ces poudres gro-sieres, dontla teneur en eauetait variable, 

on en a determine le poids de matiere seche et le litre en alcaloides. 

Matinre seeks : Le rendement en matiere seche a ete obtenu en sou- 

mettant k la dessiccation e 105°, jusqu’a poids constant, un echantillon 

moyen de la drogue, amene ii I’etat de poudre fine. On a, ainsi, apres 

calcul, le poids en matiere seche correspondani a 100 pieds pour chacun 

des lots d’experience. 

Titre aicaloidiqae : Nous avons determine celui-ci en utilisant la 

technique mise au point par I'un de nous [') et qui donne le poids 

d’alcaloides totaux correspondani e 1.000 gr. de matiere seche. Cette 

technique est la suivsnte ; 

Determiner la teneur de la drogue pulveris6e en eau. Prelever un 

poids de drogue correspondani a D2 gr. 50 de poudre dessechee k 100”. 

Introduire la poudre dans un flacon bouehant I’emeri. Humecler avec 

40 gr. d’alcool ^ 90° additionne de 4 gr. d’NHL Apres quelques heures 

de contact, ajouter 360 gr. d’ether officinal. Agiter frequemment. 

.Apres quelques heures de contact, recueillir, par filtration, une 

partie aliquole du liquide d’6puisement (les 4/5 par exemple, soil 

360 gr.). Distiller jusqu’ci obtention d’un r^sidu de 10 cm® environ, 

lleprendre le residu par 150 cm® d’ether et introduire les liqueurs 

eiherees dans une ampoule St decanter. Agiter vigoureusement avec 

15 cm® HCl normal; recueillir, apres repos, les liqueurs acides. Renou- 

veler I’epuisement A trois ou quatre reprises, en employant, chaque 

fois, 5 cm® HCl/N. Verifier que les dernieres liqueurs acides ne prAci- 

pitenl plus par I’acide silicotungstique. RAunir les liqueurs acides. 

AprAs evaporation de I'Ather (dans le vide, A la temperature ordinaire, 

pour Aviter la decomposition des alcaloides par HCl A chaud), ajouter 

10 cm’ d’acide silicotungstique A 5 ”/„. Apres douze heures de repos, 

recueillir le prAcipiie sur un filtre sans cendres. Laver avec HCl jusqu’A 

1. M. MASCRi, Sur le dosage des alcaloides totaux du Lobelia inflaUi L, Bull. Sc. 
Pbarm., 1930, 37, p. 209. 
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ce que les eaux de lavage ne donnentplus de prdcipite avec une solu¬ 

tion de chlorhydrate de quinine a 1 °/o ('). Secher. Calciner en creuset 

tare. Peser le r6sidu. Multiplier le poids du residu par le coefficient0,414 

qui donne le poids des alcaloides totaux exprimes en iobeline.^ Rap- 

porter & la prise d’essai, puis ci d .000 gr. de drogue. 

Les REsuiLTATS. — Pour le t6moin et pour chacun des lots, on a done 

determine, suivant les techniques d^crites : 

1° Le poids de mali^re seche (pour 100 pieds). 

2“ Le titre alcaloidique (pour 1.000 gr. de substance seche). 

De plus on a calculi : 

3“ Le rendemept alcaloidique total pour 100 pieds, en multipliant, 

dans chaque cas, le poids de substance seche par le titre alcaloidique. 

Ces r^sultals figurent dans le tableau suivant (tab. I). 

Tableau I. 

Dans le tableau n° 2, on a repi esente par 100 les chiffres correspon- 

Tabi.e.au H. 

mm 
alcaloidique 

(100 pieds) 

TAmn um 
E.ifira s n” 1 a, 100 gr. par metre carrA . 128 90 
Engra s n" 1 6, 150 gr. par metre carrA . 154,9 82 

s n» 1 bis, 100 gr. par metre carre. 101,8 104,7 
Engrai s n“ 2, 100 gr. par metre carre . . 167,6 72,3 
Engra: s n” 3, 100 gr. par metre carrd . . 112,8 112,8 
Engra s n” 4, 100 gr. par metre carre . . 120 102,9 

m s n® 5, 100 gr. par metre carre . . 84 87,4 

1. Dans un article de M. Mascre et M. Caron [Bull. Sc. Phartn., 1930, 37, p. 657), 
on a imprimO par erreur » Jusqu’a ce que les eaux do lavage ne precipilent plus par 
Tacide silieotungstique »; it faut lire : « ne donnent plus de prficipit^ avec une solu* 
tion de chlorhydrate de quinine A 1 “/o ». 
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dant au temoin et rapporte les resuUats des divers essais k ce chiffre 

pris comme unite. 

Interpretation des resultats. — II ressort immediatement de 

Fexamen des tableaux pr6c6dents que (sauf dans le cas de I’engrais 5) : 

i” Le poids de la r^colte est toujours au moins 6gal (I ijis), presque 

toujours superieur (III, IV, 1,11) au poids de la recolte temoin; 

2“ Le litre alcaloidique est tantot supfirieur (I bis, III), tantdt sensi- 

blement egal (V), tantOt inf^rieur (la et lb, II) h celui du temoin; 

3" Dans tous les cas,. le rendement alcaloidique total est superieur a 

celui du temoin, l’61evation du poids de la recolte compensant, et au 

dela, I’abaissement du litre alcaloidique, lorsque celui-ci est inferieur 

au titre du t6moin. 

Les experiences la et !/> suffisent deja a montrer cette action favorable 

des engrais a base de phosphore, d’azote et de potasse sur la croissance 

de la plante, compensee ici par une diminution du litre alcaloidique, 

celle-ci d’autant plus forte que Faugmentation du poids de plante est 

plus marquee. C’est par comparaison avec les effets de Fengrais n“ 1 

que nous pourrons, des maintenant, juger de Faction des divers ele¬ 

ments : d’une part sur la croissance, d’autre part sur Felaboration des 

alcaloides. Ils montrent aussi que la quantile d’eiements optimum est 

plus eievee (9 gr. par m“) que dans Fensemble des experiences (6 gr.). 

Rdle de P^L/' el de CaO : L’acide phospborique existe dans tous les 

melanges dans les memes proportions. Si Fon compare les resultats 

obtenus en la, el ceux que Fon obtient en IV, ou le phosphate de chaux 

remplace le superphosphate, on voit que Faction sur la croissance est 

sensiblement la meme (128/120). Praliqiiement, Faction totale est de 

meineordre, et de nouvelles experiences sont necessaires pour preciser 

le rdle de la chaux. 

Avec Fengrais o, on constate une diminution tres marqude de la 

croissance el de la production alcaloidique, mais on ne pent en tirer de 

conclusions fermes, puisque cet engrais differe des autres a la /ois par 

la forme de Fazote et par la forme du phosphore. 

Role de ICO ; Pour juger definitivement du role de la potasse, il sera 

necessaire de faire une experience comparative avec les engrais phos- 

pho-azotes ne renfermanl pas de potasse. Get essai avail ete compris 

dans le programme de ces recherches; par suite d'un oubli, il n’a pas 

ete realise. 

Cependant, la comparaison des experiences la et I bis donne d6jh 

quelques indications. Pour une dose plus forte de potasse, toutes choses 

6gales d’ailleurs, on constate une diminution du poids de la recolte 

(101,8/128) et une augmentation du titre alcaloidique (104,7/90). 

Cette difference est dans le meme sens et plus accentude dans les 

experiences lb et I bis. Mais ici, la difference porte h la fois sur P'O’ 

et N (plus abondants en lb) et sur K^O (plus abondante en I his). 
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Quoi qu'il en soil, il est interessant de noter I’influence favorable 

qu’exerce, sur la production des alcaloides de la lobdlie, la potasse qui 

se montre ddfavorable [belladoue (‘), datura('), lupin (*)], gdneralement, 

It la formation de ces principes. 

Hole de I'azote : L’aaote a 6te fourni sous quatre formes diffe- 

rentes : nitrate de soude, sultate d’ammoniaque, sang dess6che, cyaoa- 

mide. De la discussion, il nous faul eliminer la cyanamide, pour la 

raison donnee dejci plus haul : I’engrais 5 differe des autres : a la fols 

par la forme de I’azote et par la forme du phosphore. 

Mais Faction des trois autres formes pent 4tre clairement d6gagee si 

I’on compare les essais L;, II et III. Elies agissent de fagon tres differente 

sur la croissance et sur la production des alcaloides. 

En ce qui concerne le rendement cultural : le sulfate d’ammoniaque 

(167, 6/ est superieur au nitrate de soude (128) el celui-ci au sang 

desseche (112, 7). L’action est inverse sur les alcaloides. Le sang des- 

sSslie est nettement favorable h leur production (112, 2), le nitrate de 

soude en diminue sensiblement le litre, meme par rapport au lemoin 

(90); le sulfate d’ammoniaque est tres defavorable (72, 3). Ces actions 

inverses sur la croissance et la leueur alcaloidique se compensent d’ail- 

leurs d’une telle fagon que les rendements alcaloidiqiies lotaux, pour 

une meme teneur en azote,se rapprochent (115, 4; 121, 2; 126, 3). Si, au 

lieu de I’experience la, on prend lb, oil tons les Elements se trouvent en 

plus grande quantild, les chiffres du rendement alcaloidique total se 

rapprochent davantage encore (127, 1; 121, 2; 126, 3). 

Conclusions. — 1° Au point de vue theorique, les experiences actuelles 

apportent quelques indications utiles sur ^influence respective que la 

potasse, I’azote, Facide phosphorique (ces deux derniers sous diverses 

formes) exercent sur le developpement de la plante et sur I’elaboration 

des alcaloides chez la lobelie officinale. De nouvelles experiences seront 

realisdes, qui completeront ces premiers resullats; 

2° Au point de vue pratique, ces experiences montrent d’abord la 

possibilitAd’obtenir par la culture, sous le climat parisien, sans aucun 

soin parliculier, une lob61ie aussi active que le@ drogues d’origine ame- 

ricaine. Les lob^lies provenant des cultures temoins litraienl celte 

1. Vkeven et ScHREiBER. De I’inDuence des Elements nutritifs essentiels sur la 
croissance et sur la teneur en alcaloides tnlaux de VAtropa Belladonna. Ana. de 
Pliarw, Ua.xwez, 1911, 17, p. 97. 

Beausite (F.l. Etude sur la teneur alcaloidique de la belladone cultiv^e. Tlu Doei. 
Uaiv. {Pharm.), Paris, 1919. 

Ripert 'J.). Sur la variation el le r61e des alcaloides de la belladone. Th. Doc. Sc., 

nal., Paris, 1930. 
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ann^e 4,84 d’dlcaloides totaux pour 1.000 gr. de substance seclie; les 

drogues commerciales titrent en moyenne 4 gr. ti 4 gr. 5 “/ooC)- 

D’autre part, en utilisant des engrais appropries, on peut augmenter 

sensiblement la r^colte. Dans nos experiences les plus favorables 

(IZ) et II), le rendement a 6te augmente de 55 Zi 67 “/o- Nous pensons 

qu'on peut m6me esp6rer de meilleurs r6sultats en mettant en place les 

jeunes plants unpeu plus t6t que nous I’avons fait. Cependant, il ne faut 

pas perdre de vue que cet accroissement de la r^colte peut s’accompa- 

gner d’une diminution du titre alcaloi'dique. II conviendra doncde faire 

un cboix entre les engrais il employer afin d’obtenir une plante suffisam- 

menl riche en principes aclifs. 

Ajoutons qu’en raison de ces variations de titre alcalo'nlique sous 

I’influence de la culture, il y aura lieu pour I’industriel d’acheter sur 

titre (sous cette r^perve que nous dosons les alcaloides totaux et non la 

lob^line), et qu’il serait bon, peut-^tre, de fixer un titre alcaloi'dique pour 

la drogue officinale. 

M. Mascre. H. Ge-xot. 

Dosage volumetrique des chlorures a I’aide de la reaction 
lonesco-Matiu et Popesco (’). 

Les createurs de la methode mercurimetrique ont donne toutes les 

precisions desirables sur leur technique et ses applications (’^'). Nous 

rappellerons qu’elle consiste a precipiter le mercure amene ii I’etat de 

sulfate par le nitroprussiate de soude et h mesurer la quantite necessaire 

de solution ClNa N/10 pour clarifier la liqueur. 

Nous proposons aujourd’hui de renverser la reaction pour permettre 

le dosage des chlorures avec une solution titr^e de sulfate mercurique, 

le nitroprussiate de soude servant d’indicateur. Une quantity connue de 

solution chlorur^e est additionn^e de sulfate mercurique jusqu’ci louche 

persistant avec le nitroprussiate. La reaction est gSnee par les sels des 

acides organiques, mais non par ces acides libres. 11 faut done toujours 

6tre en milieu tres sulfurique. 

t. M. Mascbe et M. Caron. Loc. cH. 
2. RSaction utilis^a avec I’autorisation de ses auteurs. 
3. Compte rendu du VI’ Coaf/res de Chimie Industrielle, 192C. 
4. Ann. Scienl. Univ., lassy, 1926. 
5. Bulletin de la Societe de Chimie biologiquo, juillet 1926, 8, n<> 
6. Journal de Pharmacie et de Chimie, 16 juiu 1929, 8* s^rie, 9, p. S70. 
1. Bull. Sc. Pharm., f^vrier 1931, 38, p. 71. 



DOSAGE VOI-tMETBIQUE DES CHLORUllES 

REACTIFS 

1. Solution de nilroprussiate de soude a 10 “/o- 

2. Acide sulfurique pur ci 66°. 

3. Sulfate mercurique titre ainsi qu’il suit: 

Peser 2S gr. d’oxyde rouge de mercure et les verser dans le melange 

encore tres chaud de 100 cm* d’acide sulfurique dans 500 cm’ d’eau 

dihtillee; laisser dissoudre I’oxyde en chautlant si besoin est; laisser 

refroidir ^‘) et amener a 1.000 cm’ avec de I’eau distill6e ; filtrer. 

Faire, d’autre part, une solution de chlorure de sodium chimiquement 

pur et sec 4 10 gr. par litre, peses avec toute la precision possible. 

Titrage: Mettre dans un becher 10 cm’ de solution chlorurfie, 1 cm’de 

nitroprussiate 1/10 et 1 cm’SO‘H’66'’; placer le reactif mercurique dans 

une burette de Mohr et verser dans la solution chlorur4e, qu’on agite 

constamment, jusqu’4 louche persistant. Noterle nombredecentimetres 

cubes versus et diluer la solution mercurique jusqu’a ce qu’elle corres- 

ponde 4 la solution de chlorure. 

1.000 cm* de reactif titrA correspor.d a.10 gr. de ClNa. 
— — — — — a. 6 gr. 239 de Ci. 

Le reactif est inalterable. 

APPLICATION EN GENERAL 

Les 6l4ments perturbateurs sont ; 

1“ Les bromures et les iodures; 

2“ Les composes du cyanogene; 

3" Les m4taux du deuxiemegroupe (*). 

Praliquement on n'aura gu4re 4 4liminer que les bromures et les 

iodures. La presence des autres elements perturbateurs 4tant plutdt 

rare, surtout en analyse biologique. 

Elimination des iodures et des bromures. — Le liquide 4 titrer sera 

additionn4 d’un 16ger exc4s de bichromate de potasse et d’acide sulfu¬ 

rique; on filtrera s’il le faut. L’iode, le brome libres et le bichromate ne 

genent pas le dosage. 

Elimination des composes du cyanogene. — On calcinera moderement 

le produit 4 titrer en presence d’acide sulfurique. 

1. A ce moment le rdactif est identique au reactif mercurique de Denioes. On 
pourra done se servir de celui-ci doubld de son volume d'eau. 

2. Et d’une maniOre generate de tous les elements susceptibles de prficipiter soil 
le nitroprussiate, soit le sulfate mercurique. HgCl* ne peut dvidemment pas se doser 
direct! ment par cette methode. 
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Elimination des metaux do deuxieme croupe. — La solution a titrer 

sera additionn6e de 10 °/„ d’acide sulfurique pur et de nitroprussiate de 

soude en excSs, on ferale titrage sur le liquide filtr6. 

APPLICATIONS EN BIOLOGIE 

1. — Chlorures dans l'urine. 

C’est dans l’urine qu’il m’a semble le.plus interessant de comparer 

ma technique 4 celles qui sent aujourd’hui d’un usage courant. 

Le dosage se fait sur 10 cm’ d’urine bien flltr6e exaclement comme 

pour le titrage du r6actif, avec en plus, lorsqu’on suppose la presence 

des iodures, mais dans ce cas seulement,'i cm’ de bichromate de potasse 

4 5 °/o. Le chiffre lu sur la burette donne de suite le chiffre de chlorure 

de sodium par litre d’urine (*). 

J’ai compart sur200 urines cette m6thode avec celles de Cbarpentieh- 

VoHLARD et DENIG^:s au cyanure. 

Les resultats ont loujours ete identiquement les m6mes pour les 

urines normales; la m^thode de Charpentier-Vohlard s’est montree 

toujours plus delicate, et nettement infdrieure dans les urines tres colo- 

r6es. On pent done dire que la m6thode propos6e est aussi exacte que 

celles de Deniges et Cuarpentier-Voulard et qu’elle est incontestable- 

ment plus simple et plus rapide. 

2. — Sang. — Liquide cephalo-raciiidien. 

Le dosage s’effectue comme avec l’urine sur le filtrat du sang traite 

par son volume d’acide trichloracetique sur 4, 10 ou 20 cm’ de filtrat; 

on multipliera le resultat par 5, 2 ou 1 selon le cas. Le liquide c6phalo- 

rachidien ne sera traite par I’acide trichloracetique que s’il est albumi- 

3. — Lait de vache. 

Additionner 100 cm’ de lait, de 10 cm’ de reactif d’EsBACH, filtrer et 

doser sur 50 cm^ de filtrat additionne de 3 cm’ SO‘H’ et 5 cm’ de nilro- 

prussiate de soude; multiplier le chiffre lu par 0,22. • 

CONCLUSION 

La methode proposee semble appelSe 4 rendre les memes services que 

les mdthodes au nitrate d’argent pour les liquides tenant au moins 

I. Les urines albumineuses sent portSes 4 Tebullition avec 10 ”/„ d’acide trichlor- 
aedtique au 1/5 et flltrdes; le dosage s’effeotuera s'ur 11 cm® de filtrat. 
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1 gr. de chlorure par litre si on dispose d’aii moins 10 cm“. Elle est, en 

general, plus rapide. Elle semble lout indiquSe pour le dosage des 

chlorures de I'urine. 

J. Foucry. 

LEgON INAUGURALE 

Les tendances actuelles de la mycologie. 

Notre collaboraleur de la premiere heure, M. Lutz, recemment nomm6 
professeur de Cryptogamie et Microbiologie en remplacement de I’eminent 
doyen Rabais, atteiut par la limite d’&ge, a fait, le 7 novembre dernier, sa 
le^on inauguraie. 

Apr6s avoir evoque ses debuts daiis la carrifere de I’enseignement pharma- 
ceutique sous la direction du regretW Guignabd, M. Lutz a fait I’historique de 
la chaire, ce qui lui a fourni I’occasion de prononcer I’^loge de son savant 
pr6d6cesseur. 

n a ensuite montre revolution des recherches cryptogamiques durant ces 
derni^res anodes et, au cours d’une revue rapide, il a fait entrevoir les 
multiples probIfemes dont la soluiion totale ou partielle peut dtre trouvde dans 
I’etude de la biologie des Champignons. 

Nous pensons dtre agrdables 4 nos lecteurs en reproduisant cette seconde 
partie de la lecon inauguraie de M. Lutz. N. D. L. R. 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

Pendant longtemps, la Cryp'ogamie a 6t4 quelque peu consid^ree 

comme la parente pauvre de la botanique phanerogamique. Si on lui 

reconnaissait un assez vague interdt, c’dtait uniquement & cause de la 

toxicitd d’un certain nombre de Champignons, et cela justiOait les etudes 

systdmatiques qui furent, durant pres d’un sidcle, I’unique souci des 

mycologues. 

Mais voici que les biologistes s’atlaquent ft ce nouveau domaine et, 

des lors, la science des Champignons, d’abord un peu hdsitanle, ne 

tarde pas ft avancer a pas de geant et ft conqu^rir parini les sciences 

natureiles theoriques et appliquees une place enviable. 

A vrai dire, les premieres experiences de Pasteur sur les fermenta¬ 

tions avaient depuis longtemps montr6 que leslevures sont susceptibles 

de jouer dans la nature un role trbs important. Paulin, en imaginant 

son liquids bien connu et en permettant ainsi la culture, d’abord du 

Sterigmatocystis nigra, puis d’un certain nombre d’autres Champignons 
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filamenleux, avail attire t'atlention des chercheurs sur la biologie de ce 

qu’on appelait alors les MucedinSes. 

Un demi-siecle de travaux sur ce sujet laisse encore la porte ouverte 

a de nombreuses d^couvertes. 

L'^tude des fermentations, d’abord Iimil6e aux fermentations alcoo- 

liques, a pris rapidement une importance sans cesse grandissanle. La 

selection des germes et la pasteurisation des mobts sont entries dans 

la pratique courante de la vinification et de la brasserie. Une meilleure 

connaissance des conditions de milieu : temperature, concentration, 

reaction..., permet d’ameiiorer les rendements etla qualile des prodiiils. 

La Defense nationale elle-meme a mis en oeuvre, en I’exaltant, une 

proprieie des levures, pour se procurer I’un des produits secondaires de 

la fermentation alcoolique, qui est en meme temps Tune des matieres 

premieres indispensables i la fabrication des explosifs, la glycerine. 

Les symbioses fermentaires ont eie I’objet de fructueuses investiga¬ 

tions qui ont pr6cise le role respectif de leurs divers constituents. 

Certaines de ces symbioses ont une importance economique conside¬ 

rable. Je citerai notamment celles qui interviennent dans la fabrication 

des fromages ii pfite molle et qui ont fait I’objet, au laboraioire de 

cryptogamie de la Faculte, des inieressantes recherches de Langlais et 

de M'*" Sansonnetti. 

La decouverte du Miicor [Amylomyces] Roiixii, agent de la fermen¬ 

tation de I’alcool de riz annamite, a conduit Calmette ii attribuer le 

pouvoir ferment-alcoolique a plusieurs Mucorinees vivant en anaaro- 

bio«e. Ces Champignons presentent cette caracteristique importante de 

s’attaquer directement h I’amidon, par suite de la secretion d’un autre 

ferment, bydrolysant cette fois, I'amylase, alors que les levures, qui ne 

secretent pas d’amylase, ne peuvenl que dedoubler les sucres fermentes- 

cibles. La substitution des Miicor-ferments aux levures, ou mieux une 

association artilicielle de ces deux categories d’agents, permet d’eviler 

le maltage prealable des matieres amylac6es employees dans la fabrica¬ 

tion industrielle de I’alcool. Elle donne, par voie de consequence, la 

possibilite de steriliser les mohts et de se placer ainsi h I’abri des fer¬ 

mentations secondaires qui alterent le produit et diminuent le ren- 

dement. 

Celle meme proprieie amylolytique est mise egalement a profit par 

I’industrie, pour le degommage des fils et des tissus, I’encollage et la 

preparation des apprets. 

Elle a permis aux Suisses, pendant la guerre, d’utiliser pour la pani- 

fication la farine de mais qui ne leve pas sous la seule action des levures 

de boulangerie. 

D’autres ferments hydrolysants jouent de meme un rble impurtant 

dans la nature et dans les recherches biologiques. Leur etude, com- 

mencee sur les produits de secretion du Sterigmatocystis nigra, a 
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permis k Bourquelot et a ses collaborateurs Herissey et Bhidel de 

mellre sur pied, par sa generalisation, une technique nouvelle, la 

methode biochimique, dont les resultals, notamment pour la connais- 

sance des glucosides vegetaux, sont aussi nombreux qu’importants. 

L’analyse des milieux de culture et I’application des donnees relatives 

au pH nous apporient de precieux renseignements sur la nutrition des 

vegetaux. Elies meltent en evidence la toxicite relative de certains ions 

regardes autrefois comme indispensables ci la constitution des engrais 

et elles permettront certainement, dans un proche avenir, des applica¬ 

tions agricoles importantes. 

La cytologie des Champignons s’est revelee pleine de precieux ensei- 

gnements. 

Nos connaissances actuelles sur la constitution des elements essentiels 

de la cellule sont en partie echafaudees sur des observations fournies par 

les Champignons. 

Les ph^nomenes de la reproduction, si varies dans I’echelle des Cryp¬ 

togames, qui se presentent, dans les cas les plus parfaits, sous forme 

d’une union de gametes aboutissant la constitution d’un oeuf, nous 

permettent d’assister aux phases successives d’une regression graduelle 

de la sexualite. Certaines levures et Endomycelac6es, magislralernent 

etudiees par Guilhermond, nous font passer successivement de la copu¬ 

lation typique entre gametes iso- ou heterogames, a I’apogamie, puisA 

la parthenogenese. 

Chez d’autres, les phenomenes sexuels sont en quelque sorte A retar- 

dement. Au lieu de s’exercer entre cellules dont la fusion precede la 

constitution de Basque, la sexualite se manifeste par une copulation 

entre spores nees dans un asque forme sans fusion. C’est le phAnomene 

de la parthenogamie qui n’a son equivalent dans aucun autre groupe de 

vegelaux. 

D’autres Champignons encore nous font assister A la substitution 

d’une sexualitA nuclAaire A la sexualite cellulaire definitivement dis- 

parue. Les belles recherches de Maire, de Dangeard sur les Basidio- 

mycetes, celles nombreuses sur la constitution des peritheces, sur la 

formation du crochet et la fusion des noyaux de sa cellule mediane, 

chez les Ascomycetes, apportent A la connaissance de I’Avolution des 

documents du plus haut interet. 

Cette question de la sexualitA des Champignons est d’ailleurs loin 

d’Atre epuisAe. A la suite des observations rApetAes de Vandendries, 

voici qu’on s’apercoit que, dans une meme sporAe, provenant d’un 

meme appareil fructifAre de certains HymAnomycetes, il existe deux 

tendances sexuelles nettement opposAes : il y a bipolarilA sexuelle. Et 

les mycAliums issus de ces spores de sexes diffArents doivent fusionner 

entre eux pour constituer d’autres filaments, A noyaux synergiquement 

associAs par paires et qui, sauf de rares exceptions, sont seuls suscep- 

Bull. Sc. Pharm. (Mars 1932). 12 



libles d’assurer la constitution de nouveaux appareils fructiferes dans 

lesquels s’operera la fusion nucl6aire obligatoire. 

Ce ph6nomene n’est d’ailleurs pas general. Les auteurs qui s’occupent 

de revolution des Basidiomycetes admetlenl en elfet qu’il existe cbez 

ces Champignons deux groupes bien distincts : les formes homothalles 

dont les spores Isoldes donnent naissance k des myceliums sur lesquels 

apparaissent des anses d’anastomose, preuve de leur caractere fertile, 

et les formes h6t6rothalles dont les vegetations monospermes ne donnent 

jamais d’anses d’anastomose. 

Dans ce cas, qui est celui envisage il y a un instant, il faut une 

conjugaison prealable de deux myceliums issus de spores de sexe diffe¬ 

rent pour produire une vegdtalion fertile. 

Ce n’est pas le moment d’exposer les minutieuses experiences pour- 

suivies sur ce sujet : vous en pressentez des maintenant toute I’impor- 

tance au point de vue genetique. 

La patbologie humaine et animale rencontre cbez les Champignons 

des agents de maladies parfois tres graves, toujours tres rebelles : les 

teignes, dont I’etude a consacre la reputation de Sabouraud et de I’Ecole 

de I’hopital Saint-Louis, les mucor-mycoses etudi6es dans cette Faculte 

par Barthelat, les aspergilloses pulmonaires ou cutanees, le muguet et 

diverses affections engendrees par des levures pathogenes, etc. 

Un groupe, parliculiferement important par le nombre et lanocivit6 de 

ses representants dont la plupart sont encore imparfaitemeut connus, 

celui des Oospora, fait I’objet de recherches reiidues delicates par la 

difficulty de culture des germes et par le peu de consistence des carac- 

teres cliniques des affections qu’ils engendrent. L’actinomycose, le 

farcin, le myc6tome, sont assez bien connus i I’heure actuelle, mais les 

oosporoses pulmonaires n4cessiteront encore bien des observations 

avantque soient fixees la connaissance de leur evolution et la therapeu- 

tique & leur opposer. 

Certains de ces Champignons pathogenes affectent, dans leur propa¬ 

gation, une allure epidemique et occasionnent des maladies souvent 

difficiles k juguler. Je citerai, entre autres, le Beanveria [Botrytis] 

Bassiana, agent d’une des affections ypidemiques les plus graves qui 

sevissent sur les educations de vers a soie, la mufcardine. 

D’autres, par centre, pourront sans doute devenir d’utiles auxiliaires 

dans lalutte centre certains insectes parasites des plantes agricoles ; les 

Entomoplitora, Empusa, Isaria, Cordyceps, etc., ont fait I’objet de 

quelques essais qui gagneraient ci ytre repris et etendus. 

La medecine, cependant, ne trouve pas que des ennemis parmi les 

Champignons : plusieurs lui fonrnissent des medicaments de rdelle 

valeur. Sans insister sur quelques vieilles drogues plus ou moins 

dysuetes, il me suffira de citer le polypore du meiyze, qui donne lieu, 

dans les Hautes-Alpes, A une Industrie interessantederamassage en vue 
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de la fabrication de Fagaricine, et surtout Fergot de seigle, dont le 

principal alcaloTde, Fergotinine, decouvert en 1876 par le pharmacien 

Tanret, occupe une place importante dans Farsenal th6rapeulique et 

dont un constituent,considere d’abord comme secondaire,Fergosterine, 

a conquis droit de cit6 parmi les prochiits vitaminiques les plus actifs. 

L’inlroduction accidentelle en Europe de maladies parasitaires qui 

devinrent rapidementde v6ritables fl6aux pour Fagriculture fut Forigine 

d’une branche nouvelle des etudes cryptogamiques, la phytopatho- 

logie. On s’aperQUt bien vite qu’il n’est guere de plantes, aussi bien 

sauvagesque cultivees, phan6rogames que cryptogames, metropolitaines 

que coloniales, qui n’aient parmi les Champignons quelque parasite 

plus ou moins specifique. Le nombre de ces depredateurs connus 

augmente de jour en jour, gr&ce 4 Factivite de nombreux observateurs. 

Des services offlciels de defense ont et6 partout crees et la lutte est 

menee avec une energie croissante centre ces destructeurs de nos 

richesses agricoles. 

Non contents de parasiter les veg^taux vivants, d’autresCbampignons 

s'attaquent 6galement aux bois abaltus ou mis en oeuvre. Les degals 

qu’ils occasionnent sur les arbres forestiers, les bois de construction, 

de travail ou d’eb^nislerie, entrainent journellement des pertes pecu- 

niaires considerables. 

Les recherches sur la vulnerabilite des bois et leurs precedes de 

conservation sent 4 peine 6bauchees : il est inutile d’en souligner Futilite. 

Enfin il n’est jusqu’4 la toxicologie qui ne trouve dans Fetude des 

Champignons de nombreux sujets de recherche. Non seulementil resle 

encore beaucoup k faire pour arriver k une parfaite connaissance des 

esp6ces v6n4neuses, qu’elles soient mortelles ou simplement dange- 

reuses, mais Fetude de leurs principes toxiques est loin d’etre achevee ; 

les toxines fongiques qui s’apparentent etroitement aux toxines cadave- 

riques et aux toxines microbiennes, les hemolysines, si fr6quentes, 

m6me chez des Champignons de consommation courante, soot encore 

justiciables de nombreuses investigations. 

Vous voyez, Mesdames et Messieurs, combien varies sont les pro- 

blemes olferts 4 Factivite des chercheurs par la soeur cadette de la 

botauique phan6rogamique et combien sont d6jci importants les 

resultats obtenus jusqu’ici. 

Mais, en dressant le bilan de toutes ces decouvertes, si fecondes dans, 

leurs resultats, si precieuses dans leurs applications, on s’apercoit que 

les Champignons k chapeau n’y participent que pour une faible part. 

C’est qu’en effet des recfeerches n^cessitant quelque precision exigent 

la culture des organismes 6tudi4s 4 F4tat de puret4, non seulement 

sp4ciflque, mais aussi bact6riologique. Faute de telles precautions, des 

actions surnum4raires entrent en jeu et rendent les resultats incertains 

et m4me discutabies. 
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Nous savons depuis peu realiser cette culture dans des conditions 

rappelant celles qui sont, en bact^riologie, d’une pratique journaliere. 

Et des lors, un nouveau champ de travail, k peu pres illlmit6, s’ouvre 

devani nous. 

C’est qu’en effet les Tdiampignons different singulierement des plantes 

vertes par leur mode de vie. Ces dernieres, grcice ci la chlorophylle, font 

appel pour leur nutrition a des corps tres simples ou relativement 

simples. Elies les font entrer dans des combinaisons de plus en plus 

complexes qui aboutiront, en dernier lieu, ci des albuminoides direc- 

tementagregeables a leur propre substance. En un mot, ces plantes pro- 

cedent par syntheses successives. 

Au contraire, les Champignons sont surtout des agents d'analyse. 

Depourvus de chlorophylle, ils ne peuvent utiliser les memes aliments 

que les plantes vertes. Ils vivent aux depens de produits animaux 

quelquefois, de vegelaux vivants oumorts le plus souvent; ils degradent 

les materiaux complexes qui sont a leur portee en les amanant, par 

dislocation moleculaire, a Tetat de corps beaucoup plus simples qu’ils 

pourront reprendre ensuite et recombiner entre eux pour en faire de la 

matiere plaslique. 

Or comment Iravaille le chimiste organicien lorsqu’il veut etudier un 

corps nouveau? Par analyse et par synthese successivement. Les biolo- 

gistes ne pouvaient jusqu’ici travailler a I’aide des Phanerogames que 

par synthese. Les Champignons llymenomycetes leur fournissent main- 

tenant un moyen d’investigation qui leur faisait en grande partie defaut. 

Et ce moyen apparait d’autaut plus efficace que la degradation de la 

matiere ci laquelle se livre le Champignon est le fait, comme chez les 

animaux, de ferments solubles, c’est-a-dire de corps dont I’activite est 

pratiquement presque indefinie, ce qui prolonge leur action bien au 

dela des besoins reels du vegetal qui les a secretes. Le biologiste peut 

des lors subtiliser au passage une part importante des produits inter- 

m^diaires et demeler I’enchatnement des phenomenes de dislocation 

moleculaire. 

II est d'autant plus efficace que le Champignon, contrairement a la 

plante verte, exteriorise Taction de la pluparl de ses ferments. Avant de 

pouvoir p6netrer dans ses cellules, Taliment doit etre simplifie, comme 

dans une digestion animale et cela, de toute evidence, ne peut se faire 

que Ih oil se trouve cet aliinent, c’est-h-dire h Texterieur du Champignon. 

Or, le laboratoire de synthese de la plante verte, la cellule, est un 

laboratoire minuscule, de quelques dixiemes de millimetres de diam^tre 

tout au plus. II s’y produit une microsynthese entre doses infinitesi- 

males de produits et Tobservateur qui voudra demSler les phases de 

cette synthese devra s’armer d’un microscope et provoquerdes reactions 

microchimiques, deja tres delicates par elles-memes et pour lesquelles le 

grossissement de Tappareil 6quivaudra encore a une veritable dilution. 
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Avec les Champignons, rien de semblable. Puisque c’est ext6rieu- 

rement a leurs cellules que se produisent les actions chimiques condi- 

tionnees par leur developpement, le laboraloire devient le milieu de 

culture lui-m6me. C’est dire qu’il est immense par rapport A celui de la 

plante verte el meme presque ind6finiment extensible suivant les 

n6cessit6s de I’experience. 

Plus besoin de microscope pour saisir des reactions souvent fugaces; 

plus besoin de fixateurs ou de rSactifs brutaux qui, sous pr6texle de 

figer la cellule dans un 6tat determine, la coagulent, en contractent le 

contenu et y font apparaitre des pr^cipites ou des figures cytologiques 

n’ayant parfois avec la rdalitd que des rapports hypotbeliques. 

Les reactions, dans notre cellule artificielle, ne touchent en rien a la 

vitality de I’organisme producteur. Lprsqu’elles comportent des chan- 

gements d’dtat, elles sont visibles a I’oeil nu, tout comme celles de la 

chimie analytique qualitative. Enfin, par I’importance des quantil6s de 

substances mises en jeu, elles permettent I’application des mdthodes 

quantitatives h I’evaliiation ponderale des produits inlermddiaires ou 

d^finitifs. 

Parmi les actions enzymatiques auxquelles je fais allusion, il en est 

une categoric dont I’dtude promet d’etre particuli6rement f^conde. Je 

veux parler des catalyses oxydo-rdductrices. 

Vous connaissez les remarquables travaux de Mouaisu et Dufraisse, et 

de Delepine surles antioxyg^nes. Les Champignons Hym6nomycetes et 

principalement les Hym6nomyc6tes lignicoles sont de puissants produc- 

teurs de ferments oxydants et rdducteurs. Or, les catalyses positives ou 

negatives d’oxygene realisees par les Champignons sont regies par les 

memes conditions et reconnaissent les m6mes actions empfichantes ou 

favorisantes que les catalyses strictement chimiques. 

Mettant en application cette propridtS, on peut, en opposant A des 

catalyses fongiques les diverses substances dont la presence a ete 

reconnue au sein des cellules vdgetales, discerner, au moins pour cer- 

taines d’entre elles, le role qui leur est devoludans le metabolisme cellu- 

laire. 

Pour mieux faire saisir ma pens6e, je prendrai comme exemple le 

tanin. 

Peu de corps ont, en biologie vegelale, suscite aulantde controverses. 

Les observations sur sa transformation en sucres dans les fruits sucr6s, 

par exemple, semblaient en faire le type des materiaux transiloires 

fabriques par I’activitS cellulaire avant leur condensation en reserves 

hydro-carbonees definitives. Mais, dans la majorite des cas, une telle 

utilisation n’apparail pas nettement et, de plus, on rencontre, dans 

nombre de plantes, des tanins oxyd^s, s’accumulant dans les cellules 

sous forme insoluble ou impregnant les membranes, comme c’est le cas 

de beaucoup de tissus ligneux. 



182 L. LtT* 

Or, en opposant le tanin ou I'acide gallique aux actions oxydo-redac- 

trices provoqu6es par les myceliums vivants, non seulement on para¬ 

lyse les oxydations, ce qui conduit a attribuer au tanin un pouvoir anti- 

oxygene reel, mais on observe en meme temps un brunissement intense 

de cette substance, indice de sa propre oxydation. 

II y a mieux. Les antioxygenes les plus puissants sont, pour la plupart, 

des composes phenoliques. Certains de ces ph6nols ont 6te d^celes dans 

le contenu cellulaire, notamment dans les huiles essentielles. II en existe 

parmi eux qui, en s’oxydant, font apparaitre des colorations caracteris- 

tiques : le gaiacol, par exemple, qui se colore en rouge, en se transfor¬ 

mant en tetragai'acoquinone, le paracresol, qui se colore en jaune, etc. 

L’oxydabilile de ces phenols est telle, la reaction coloree se manifeste si 

rapidement, qu’on a choisi le gaiacol comme test d’oxydabilite dans la 

recherche des oxydases. 

De fait, si Ton ajoute une trace de gaiacol a un milieu de culture 

ensemence d’une parcelle de mycelium de Coriolus versicolor, moins 

d’une demi-heure apres I’ensemencement, on discerne nettement 

I’aur^ole rouge qui met en Evidence, et I’oxydation du gaiacol et 

la secretion du ferment catalyseur. 

Faisons une autre experience parallele, mais en joignant au gaiacol 

introduitdans le milieu de culture une trace de tanin. II faut alors trois 

jours pour qu’apparaisse la coloration rouge. II faut un mois avec le 

para-crdsol. Mais, pendant que ces corps §onl ainsi soustraits k I’oxyda- 

tion, le tanin hrunit; c’est lui qui s’oxyde. Et aussi longtemps que per- 

siste dans le milieu du tanin non oxyde, aussi longtemps les autres phe¬ 

nols sont proteges de I’oxydation. 

Le tanin est done le prototype des corps repondant h une hypothese 

hardie de Moureu. C’est un antioxygene tellement puissant qu’il se 

conduit comme antioxygene k regard de composes qui le sont dejoi par 

eux-memes. 

Comment n’etre pas frapp6 par cette remarquahle propriete? Com¬ 

ment ne pas voir des lors dans le tanin le moderateur par excellence 

des oxydations desordonnees au sein de la cellule vegetale? 

Faisons une etude semblahie h I’aide des huiles essentielles. Comme 

elles sont toujours formees par des melanges de composes appartenant 

h des fonctions chimiques variees, nous envisagerons separement leurs 

divers constiluants. 

Nous nous apercevTons hien vite que les fonctions et les affmites chi¬ 

miques de ces constituanls conditionnent leur comportement vis-k-vis 

des catalyses oxydo-reductrices biologiques exactement comme elles le 

font au cours de reactions entre composes chimiques, 

Bien plus, dans une experience encore inedite, j’ai pu, sous Taction 

des radiations lumineuses, reproduire entre corps inactifs vis-e-vis des 

catalyses d’oxygene des echanges d’eiements analogues a ceux qu’avaient 
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realises chimiquement Ciamician et Silber, el faire apparaitre ainsi le 

pouvoir antioxygene dans un sysleme biologique qui en ^tait normale- 

ment depourvu. 

J’en ai dit assez sur ce sujet pour monlrer de quel secours I’etude des 

Champignons peut etre pour la solution des grands problemes de la 

biologie v^getale. Dans cet admirable laboratoire qu’est la cellule, nous 

voyons se r^aliser toutes les reactions que permettent de soup^onner 

a priori les functions et les affinites des composes qui s’y affrontent. Les 

energies biologiques se substituent aux energies physiques ou chimiques 

pour declencher ces reactions, mais leur d^veloppement et le resullat 

sont les memes dans les deux cas. 

Quelle belle le^on de philosophie nous esl donnee par cette harmonie 

de la nature que nous touchons ici du doigt: la maliere vivante et le 

produit chimique obeissant aux memes lois, r6agissant de la meme 

maniere et ne prdsentant entre eux que cette difference a la fois impon¬ 

derable et mysterieuse : I’elincelle vitale. 

II me reste, avant de terminer cette legon, vous indiquer brievement 

de quelle maniere fonctionnera dorenavant la chaire de Cryptogamie el 

Mierobiologie. 

R6pondant k un souhait k peu pres unanime, je conserverai la crypto¬ 

gamie queje professe, comme charge de conferences, puis commecharge 

de cours, depuis 1919. La mierobiologie sera confl6e ti M. Bacu. 

Je n’ai pas besoin de vous presenter longuement le nouveau charge 

de cours. II a, a diverses reprises, suppler notre doyen, empechd par les 

devoirs de sa haute fonction. Vous avez pu apprecier sa science etendue 

et la parfaite tenue de ses lecons. En conffant oi M. Bacu un enseigne- 

ment de I’importance de la Mierobiologie, la Faculty a voulu faire appel 

a un professeur particulierement qualifid. Elle ne doule pas que vous ne 

ralifiiez ce choix par une assiduity que justifieront la valeur scienlifique 

et les qualitSs pedagogiques de cet enseignement. 

Le cours de Cryptogamie sera compl6t6, comme il Test d’ailleurs 

depuis plusieurs annees, par des herborisations mycologiques d’automne 

auxquelles j’attache une importance particuliere. 

N’oubliez pas que e’est au pharmacien que les cueilleurs de Champi¬ 

gnons viennent soumettre leurs recoltes pour obtenir la garantie de leur 

comestibilite. Pour son bon renom professionnel, il ne faut pas que le 

pharmacien, dans ce domaine, se montre inferieur 4 n’importe quel 

paysan ou garde-forestier. C’est beaucoup moins difficile que certains 

ne I’imaginent, mais c’est seulemenl sur le terrain que vous pourrez 

acqu6rir les connaissances pratiques indispensables. 

Je vous donne done rendez-vous : cet biverpourla bacteriologie, Fete 

et I’automne prochains pour la cryptogamie. Je souliaite que, convaincus 

de I’importance croissante de ces etudes, vous y apportiez toute I’atten- 

tion qu’elles meritent. Vous serez ainsi 4 m6me de jouer, dans un pro- 
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chain avenir, un role veritablemenl utile, un r61e qui vous appartient 

logiquement, celui de conseiller technique, aussi bien vis-ci-vis des 

m^decins, que des services d’hygiene, des industriels, des agricuUeurs 

et du grand public. 

L. Lutz. 

VARTETES 

Les vieilles panacees : le pouliot (« Mentha Pulegium » L. . 

Dans son /ior/u/us, cedelicieux poeme del’epoque carolingienne dont 

j’aurai prochainement Thonneur de publier la traduction pr6c6d6e d’une 

etude sur I’auteur et sur ses ceuvres, Walahfrid Strabus (ou Strabo) 

declare que « si quelqu’un entreprend denumerer au complet toules les 

especes de menthes, il lui faudrasavoir aussi combien nagent de poissons 

dans la Mer Rouge ou combien Mulgibcr le Lemnien voit voler dans les 

airs d’^tincelles jaillies des vastes fournaises de I’Etna ». 

Sans prendre a la lettre cette poetique hyperbole, on doit reconnaitre 

que les Labiees qui constituent le genre Mentha pr6sentent assez de 

variates et produisent, en outre, assez d'hybrides pour mettre h une rude 

epreuve la clairvoyance des botanistes. Aruus aux cent yeux serait seul 

capable de saisir tous les signes morphologiques permettant d’etablir 

entre elles une diagnose impeccable; encore faudrait-il qu'il s'assurat, 

pour mener A bien une telle besogne, le concours d’une loupe puissante, 

car, faute de cette precaution, il serait impossible de distinguer la 

riienthe des champs [Mentha arvensia L.) de la menthe pouliot ou pou¬ 

liot (d/ent/ia Pulegium L.) : toutes deux ont les mAmes feuilles pubes- 

centes, petites, ovales, finement dentelees, les memes fleurs A corolle 

mauve, rose ou blanche, groupees en petites toulTes rondes A I’aisselle 

des feuilles; mais, arniA du verre grossissant que tout naturaliste doit 

avoir en sa poche, nous avons vite fait de reconnaitre que la premiere, 

po=s6dant un calice A gorge niie, appartient A la section Menthastriiin, 

tanilisque le calice « A gorge fermee par un anneau de poils connivents 

en cone » de la seconde lui vaut I’honneur de constituer A elle seule la 

section Pulegium. 

Sans s’embarrasser de ces subtilites, les anciens s’elaient contentes 

d’affubler le pouliq,t de vocables varies; les Grecs I’appelaint ^Xr)/iov 

parce que, nous dit Pli.ne, il provoque soudainementle belement (,8Xy5;^r,) 

des moutons, des brebis et des ch^vresqui le broutent : son nom latin, 

pulegium, vient de la propriete que possede sa fleur d'atlirer les puces 
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et par consequent d’en debarrasser ceux qui en sont porleurs : le fait esl 

confirme au xvii® siede par le botaniste italien Castore Durante : « II 

fiore fresco ahbrusciato nella camera amazza le pulci. » On I’appelail 

aussi pantagalhon, omnihona, deux termes que Justifie la reputation de 

panacee dont il jouissait aupres de nos lointains ancetres. II suffit, pour 

n’en pas douter, de lire les eloges que lui ont prodigues Dioscoride, 

Pune et Galien. G’etait, h les en croire, I’herbe la plus propre k « recreer 

les esprits »; aussi les fervents de Baccbus s’en tressaient-ils des couronnes 

pour neutraliser les mefaits du vin, couronnes qu’on trouvait dans les 

demeures les plus indigentes ainsiqu’il appert de I’amusante epigramme 

oil Martial nous montre Vacerra demenageant son miserable mobilier : 

parmi les objets qu’emporle le pauvre here flgurent « un quarlier de 

fromage de Toulouse, une guirlande de pouliot vieille d’au moins quatre 

ans et un chapelet chauve d’aulx et d’oignons : 

.Vec quadra deer at casei Tolosalis, 
Quadrima nigrique corona pulei 
Calvaeqiw restes aUioqiw cepisquc. 

Capable de ranimer les gens engourdis par le froid, le pouliot n’etait 

pas moins salutaire aux victimes des insolations. Specifique assure des 

vomissements, des coliques, des calculs renaux, de la strangurie, de 

I'anurie, de I’oligurie, il remedial k toules les affections qui sont du 

domaine de la gynecologic, favorisait les menstrues, redressait la 

matrice, hiftait I’accouchement : les neurologues d’alors lui devaient 

d’eclalants succes dans le traltement du mal comitial, des contractures 

des nerfs, de I’opistliotonos; mulle morsure, nulle piqifre de bete veni- 

meuse ne lui resistaient; il chassait du poumon toutes les humeurs 

dpaisses et visqueuses; enfin il debarrassail le foie de Fatrabile, et, appli¬ 

que sur les membres des goutteux, exercait de sfirs effets analgesiants. 

Fideie aux enseignements dont les medecins de la p6riode gr6co- 

latine lui avaient transmis le patrimoine, le Moyen Ageeutaussi le pou¬ 

liot en grande estime. Deux vers de I’Ecole de Salerne nous prouvent 

qu'au XIII' siecle il passait, comme au temps de Pi.ine, pour un puissant 

cliolagogue et pour un specifique de la goutfe; leur auteur, il est vrai, 

conseillait, pour exalter son action sur la vesicule biliaire, de I’associer 

au vin, conception therapeutique qu’il est, — soil dit en passant, — 

interessant de rapprocher des remarquables experiences qui, lecem- 

ment, ont amene le professeur M. Loeper k reconnaitre A ce liquide la 

propriete d’exciter fortement I’evacuation de la bile chez les sujets dont 

le foie, par suite d’une disposition congenitale, d’un trouble fouclionnel 

ou d’une lesion torpide, est legerement iiisuffisanl: 

Cum vino nigram choleram polala repellil 
Appositarn dicunt vcterem sedare podagrain, 
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c’est-ci-dire, pour employer la paraphrase de « I'Escole de Saleriie en 

vers burlesques » (1719) : 

Le pouliot pris dans du vin 
Rend le m^lancolique sain 
II guerit aussi vieille goutte 
Ou chimistes ne voyent gouite. 

Un autre auteur salernitain, Platearius, dans son fameux Circa 

instans, ajoute a ces vertus celles de « dess6chier les humeurs de la 

luette et des gencives » et d’exercer des effets salutaires « contra froide 

tons qui vient de glumose humor et contra la dolor del ventre et des 

boiaux qui vient de froidure etde ventosit6 »; il nous apprend en outre 

que « les Dames de Salerne s’en servent moult en lavement pour mon- 

difier la marriz (matrice) «. 

De tels m6rites ne faisaient pas oublier I’antique reputation du pou¬ 

liot pour entretenir dans le coeur des hommes les elements d’une saine 

all6gresse; void ce qu’en dit Baptiste Platine de Chemone dans le traite 

d’un naif et charmant epicurisme qui s’appelle De I'bouneste voluple : 

« Pour recrer les esprits travaillez et lassez, le poliot domestique vault 

grandement et principalement si les rameaux sont mis dedans des 

ampoules de verre en vinaigre et pour cette cause antiquement les 

po6tes et divinateurs estoient couronnez et faisoient les chappeletz 

(couronnes) dudict poliot plus tost que des roses. » 

Vinrent ensuite les partisans de la doctrine des Signatures, ces vene- 

rables et effarants ancetres des hom6opathes, qui s’ingenierent ci decou- 

vrir le comment et le pourquoi de scs effets pharmacodynamiques; leur 

d6bordante imagination leur demontra comme 6vident que s’il gueris- 

saitla goutte c’etait parce que ses feuilles avaient la forme d’une oreille 

de belette, animal dont le sang, comme nul n’en ignore, est le plus sur 

remade cette maladie; il etait non moins evident que sa tleur, etant 

pourpre, constituait I’antidote tout d^signe de la bile et que, si elle 

s’6panouissait en ete, c’etait pour combattre les morsures de chiens 

enrages si fr6quentes en cette saison. 

Pour que rien ne manquat i la gloire du pouliot, le poete anglais 

Abraham Cowley lui consacra des vers qui sont parmi les plus vibrants 

et les plus richement nuances de son curieux poeme sur les plantes 

{Sex libri plantarum, 1678). 

Apres avoir declare que rien qu’h en prononcer le nom on se sent la 

bouche impregnee d’un doux parfum, 

Et dicenlis odor grains ab ore veuil, 

il vante les services qu’il rend aux vierges, infortunees victimes de la 

chlorose (morbi/.s virginum, foedi virginum colores) dont, au printemps 
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de la vie, faisant pleurer I’amour d^cu et mettant en fuite I’amanl afflige, 

une p^leur verte envahit les levres et empoisonne les baisers, comme si 

les roses avaient subiles effluves d’une haleine de soufre : 

Flet doceptun amor Iristis amalor abil 
Inficit ora virens, ipsa infioit oscula pallor; 
Tingil ut afllatas sulphuris aura rosas. 

En proie a une faitn hideuse et mauvaise conseillere, elles d^voreiit 

les charbons, les cendres, le platre visqueux : 

Carbones cineresque vorant, gypsemque tenacem, 
0 tceda, o vere jam malesuada fames! 

Le pouliot, heureusement, aura vile fait, par ses vertus, de metti’e un 

terme une situation si lamentablement tragique. 

Quelque cent ans plus tard, Boeriiaave manifeste encore sa confiance 

dans le pouliot « plante aperitive, anti-hysl6rique, donf les feuilles, 

prises en guise de th6, soulagent les asthmatiques, sont excellentes 

dans les affections de la poitrine, pour reveiller la vigueur des parties 

malades. On en fait un sirop specialement utile dans la toux convulsive 

des enfants : merveifleusement aromatique et balsamique, elle stimule 

instantanemrnt les esprits (') ». 

Ces paroles, helas! devaient 6tre pour le pouliot le panegyrique 

ultime, ce qu’on pourrait appeler son oraison funebre. C’est a peine si 

les therapeutes des siecles suivants daignferent mentionner son nom el 

reconnattre qu’il possedait, comme la menthe — ructatrix mentha — la 

propriety de dechainer de profondes et bienfaisantes eructations, de 

favoriser I’humble mais utile fonclion ^ laquelle preside le trivial et 

bruyant Crepitus. Gazin lui-m6me, le plus erudit des champions, de la 

medecine par les simples, passe ses vertus sous silence. 

Sans doute partagerais-je encore ce d^dain si une circonstance for- 

tuite ne m’avait fourni I’occasion d’experimenler le pouliot et de trouver 

en lui, sinon un remede h^rofque, du moins un utile adjuvant de I’art 

de gu6rir. A Fepoque oil j’6tais me Jecin de I’Etat-Major du general Foch, 

le hasard voulut que je fusse loge a Prevent, chez de braves gens, posses- 

seurs d’un jardin oii croissaient d’abondantes toutfes de pouliot. Ayant 

pu appr6cier I’agreable saveur de son infusion,I’id^e me vint de recher- 

cber si ,ses elfets pharmacodynamiques correspondaient d ses qualites 

organoleptiques ; la tiicheme fut facilitee par la complaisance d’un jeune 

pliarmacien auxiliaire, M. Caobon, mort depuis pour la France, qui me 

prepara un extrait fluide de la plante etr6ussit, malgr6 les moyensrudi- 

1. H. Boerhaave. Historia plan'tarum quse in borlo academwo Lugiuni Bata- 
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mentaires dont il disposait, h me procurer une vingtaine de grammes 

de son essence. Cette essence de couleur jaune ou rougeatre exhale une 

odeur aromatique p6n6trante, rappelant celle de la menthe et du cala- 

ment aiguis6e d’une poinie l^g^re de citron; elle donne une solution 

limpide avec 'deux parlies d’alcool ci 70‘=. Beciimann a 6tabli qu’elle est 

form6e par une c6lone, le pulegono, ayant pour formule cette 

cetone s’y trouve dans la proportion de 75 “, „ d’aprfes Umney et 

Bennett, de 52 “/o d'apres La Face; V. Mokani a reconnu qu’elle est 

associ^e ci du piperitone, surtout dans le Muntlia Pulogium var. hirsula 

Guss. La plante fraiche fournit de 0,69 a 0,94 “/o d’huile volatile, quan¬ 

tile qui s’61eve ci 1,08 et 1,39 °/o lorsqu’on opere sur la plante dess6ch<5c. 

Me rappelant que Robert Boyle, dans ses ilediealexperiments {IGQ'S,), 

avail signale Faction caltnante du pouliot dans les toux spasmodiques 

des enfants, je Fappliquai d’abord au traitement de la coqueluche, affec¬ 

tion qui sevissait alors dans la population civile el qui exer^ait surtout 

ses ravages chez des indigenls venant des regions envahies. 

Je prescrivais aux petits malades soil un sirop ainsi pr6par6 : 

Sommites Henries de pouliot. 200 gr. 
Eau bouillante. 1.000 gr. 

faire infuser une demi-heure, passer avec expression, faire dissoudre 

dans la colature : 

Sucre blanc. 1.600 gr. 

de 3 i 6 cuiller6es a soupe par jour; soil 1 a 2 gr. d”extrait Iluide par 

prises de XXV gouttes; soil un saccharole ayant la formule suivante ; 

Huile volatile de pouliot. 0 gr. 30 
Sucre en poudre.20 gr. 

diviser eu 20 paquets : de 2 a 6 dans les vingt-qiiatre beures. Malgr6 la 

reserve qui s’iiiipose lorsqu’il s’agit d'interpr^ter le r6sultat fourni par 

un medicament dans le traitement d’une affection aussi capricieuse que 

la coqueluche, je ne crois pas trop m’illusionner en avangant que le 

pouliot repondit aux esperances que je fondais sur lui : chez la plupart 

de mes malades les quintes dirninuerent de frequence et d’intensile, 

les vomissements s’espacerent, I’encombrement des voies respiraioires 

s’amenda el j’eus, en outre, la certitude d’avoir soumis mes patients a 

une medication dont Fefficacile n’avait d’egale que la parfaile innocuilc. 

J’en obtins egalement quelques bons effets chez des soldats du Q. G., 

dans differents cas de tracheue et de broochite oil il me parut se com- 

porter h la facon d’un b6chique et d’un incisif, en calmant la toux, en 

riuidiflanl les secretions bronchiques et en favorisant leur expulsion. Je 

I’adminislrais it mes poilus sous forme d’infusion k 10 % genereusemenl 
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sucreeavec le siropdont j’aidonne la formula, ou d'extrait fluide associ6 

a la decoction de racine de violette ; 

Racine de violette. 6 gr. 
Eau.. 300 gr. 

Faire bouillir jusqu’ci reduction de moiti^; passer et ajouter : 

Extrait fluide de pouliot. 3 a 3 gr. 
Sirop de capillaire.30 gr. 

Une cuilleree a soupe toutes les deux heures. 

/Ce fut aussi dans mon infirmerie que je pus constater que les vertus 

cholagogues atiribuees paries anciens au pouliot n’avaient rien de chi- 

m6rique : je dus d’incontestables succes ^ son infusd ou ft son saccharol6 

administres, une demi-heure avant les repas, fi la dose de 200 gr. pour 

le premier, de 2 ft 4 gr. pour le second, chez plusieurs malades atteints 

d’iclere catarrhal, de cholecystite et de congestion du foie. Sous 

I’inlluence du medicament, les selles, qui 6taient d^colorees, se mon- 

trerent nettement teint6es de bile, et I’urine, rare et de coloration acajou 

avant le traitement, augmenta de volume et s’eclaircit rapidement : on 

constatait, en in^me temps, une amelioration de I’etat general caracte- 

risee par le retour de I’appetit, par le relevenient des forces et par la 

disparition de cette tendance aux Idees noires, k I’liumeur chagrine, que 

nos peres mettaient, non sans raison, sur le compte de I’atrabile et que 

le populaire designe sous le terme expressif de cafard. On peut rappro- 

cherces elTets deceux de deuxautres Labi^es : la menthe qui, d’apres le 

professeur E. CuAiiBOL et ses sieves, peut faire doubler le volume de la 

secretion biliaire et le romarin dont Taction clioler^tique a 6t6 mise en 

evidence par MM. Parturier et P. Rousselle. 

Utile comme tisane ant6prandiale pour activer le travail de la glande 

h^patique, le pouliot ne Test pas moins comme breuvage postprandial 

destine ft stimuler la fonction s^creto-motrice de Testomac. J’ai ren¬ 

contre recemment un de nos g6neraux les plus distingu6s qui me rappe- 

lait les services que lui rendit son infusion pour assurer la « concoction » 

du chyme et neutraliser les tempetes intestines, 4 la suite de certains 

repas oil le popotier avail amoncele, plus que le comportaient les lois 

d’une saine dietetique, les viandes de conserve, les charcuteries « de 

haulle graisse » et les fayots. Cette Evocation d’un passe glorieux etait 

Teloquente paraphrase de deux vers dans lesquels Walaufrid Strabus 

rend hommage h Taction bienfaisante qu’exerce le pouliot sur un 

estomac paresseux : 

Piileiuni quam dccootuin curahit, amice, 
Et potu et fotu stomaclium, mihi erode, morantem. 

Je n’ai pas eu Toccasion de verifier Taction qu’exerce le pouliot sur les 
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puces; raais, naguere, le professeur A.. Goris m’affirmait que sa pre¬ 

sence dans un appartemeni, constituait un bon moyen d'en soustraire les 

habitants aux attentats tant diurnes que nocturnes de ces indiscretes 

bestioles, amies de nos 6pidermes et ennemies de notre tranquillite. 

J’ai cru qu’il n’etait pas inopportun de r6habiliter un simple qui, s’il 

n’est pas, comme le proclamait le bon Walahfrid Strabus, une panacee 

valant son pesant d’or, m6rite de faire figure dans la pharmacopee gaie- 

nique autrement que comme le temoin desuet et poussiereux de tradi¬ 

tions therapeutiques perimees. 

Henri Leclerc. 
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1° LIVRES NOUVEAUX 

MOUREU (Ch.). Motions rondamentales de cliimie orgaiiique, 
tO'edit., 1 vol. in-8“, 37 pages. Gauthikr-Villars, editeur, Paris, 1932. —Nous 
avons eu bien des fois k van ter ici I’excellence de Touvragede Charles Mouhku. 
Ses editions nombreuses, dont voici la dixikme, parlent plus que tous les 
eloges. 

Mais si nous avions, les fois pr^ckdentes, I’occasion de rendre hommage 
aux mkrites d’un ami, cette fois nous avons le regret de ne presenter 4-nos 
lecteurs que la continuation de son oeuvre, regret temp6rk par la douceur de 
savoir que cette continuation est assurke par son fils Henri, chimiste comme 
son pkre, qui a pris la pieuse charge dela presente Edition. 

La trame de lanouvelle edition estcellede la pr^ckdente; il n’y a d’ailleurs 
pas 4 la modifier. Le livre de M. Mourku a pour but d’initier le debutant aux 
principes de la chimie organique, tout en restant 41ev4 et au courant des 
progrks les plus marquants. Dans la 9* Edition, nous avions signale I’intro- 
duction de nouveaux chapitres se rapportant aux applications de la chimie 
organique. Naturellement, ils sont rest^s, am^liores dans la mesure ndces- 

Parmi les innovations qui tiennent d’ailleurs peu de place, signalons I'effet 
Raman, les theories de la fluorescence; 4 un autre point de vue, les modifica¬ 
tions de la structure des sucres, devenues des combinaisons 4 chaine oxydique 
fermee, n’ont pas 6t4 oublikes. Enfm, Henri Moureu a introduit I’essentiel de 
la nomenclature de chimie organique rendue plus universelle et plus ration- 
nelle dans les conferences de I’Union internationale de chimie. 

Comme par le passe, cet ouvrage convient aussi bien 4 Peiudiant qu’au 
savant qui desire connaitre en aussi peu de pages que possible les lineaments 
de la vaste science qu’est devenue la chimie organique. II n’y a aucun doute 
que la presente edition ne rencontre un accueil aussi favorable que celles 
qui Pont precedee et qui ont instruit les generations des trente annees qui 
viennent de s’6couIer. Marcel Delepine. 
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VUILLEMIN (P.). Les ( iiampignons parasites et les mycoses de 
I’homme. 1 vol. (II) de l’Encyclop6die mycologique. Prix ; 75 fr. P. Le- 
CHEVALiER et fils, Paris, 1931. — Au cours des cinquante derniferes annees, le 
parasitisme des Champignons a surtout 6tudie au point de vue phyto- 
pathologique et, dans cette voie, de uombreux et excellents ouvrages se sont 
efforci's de meftre au point les multiples problemes li^s au developpement de 
ces cryptogames sur les veg^taux vivants ou morts et k ses repercussions 
economiques. 

Hares au contraire sont les trait^s consacr^s a la pathog^nie humaine ou 
anirnale des Champignons. Non que de substantielles recherches n’aient 6te 
poursuivies sur les principale.s maladies d’origine fongique, mais les publica¬ 
tions qui les ont suivies sont presque toujours restees lirait6es au sujet 
mfime dont elles sont le reflet. II existe bien uu petit nombre de Iraites 
didactiques gSn^raox, concernant cette pathogenic, mais ceux-ci, ou bien 
sont tres incomplets, ou encore, comme I’excellent ouvrage de Gueguen, sont 
surtout con^us dans un esprit plus specialement syst6matique. 

C’est done une imporlante laeune qu’a entrepris de combler le savant pro- 
fesseur de la Faculte de M6decine de Nancy, en cdordonnant et en commen- 
tant, au point de vue medical les publications ^parses concernant la patbo- 
genie humaine des Champignons. 

Les premiers ehapitres sont consaerSs a une revision des caractferes, de 
I’organisation et des fonctions des Champignons, ainsi que de leur classifica¬ 
tion. Touchant cette dernihre, Vuillemin s’affranchit des conceptions de la 
systematique moderne et, envisageant les mycoses au point de vue medical, 
il trouve meilleur, au moins pour beaucoup d’entre elles (Eumycetes), de les 
classer d’apres les connexions des Champignons avec les tissus des organes 
affectes. 11 s’ensuivra une classification originale des mycoses, rgpondant 
plus exatteraent qu’une classification purement systematique aux besoins de 
la Clinique. 

Reprenant ensuite successivement les diverses classes de Champignons, 
I’auteur ^tudie les genres renfermant des espaces pathogenes dans leur mor- 
phologie et leur biologie. De nombreuses figures aident A I’intelligence d’un 
texle base sur les travaux faisant autorit^ en la mati^re. 

Reraarquons, en passant, que Vuillemin croit devoir, en raison de certaines 
particulariWs morphologiques, notamment de la presence « d’un noyau ou 
de quelque cbose d’approchant qui manque aux bact^ries », rattacher le 
bacille tuberculeux, ainsi que ceux de la ISpre et de la morve au genre Sole- 
rolhrix, qui prend place parmi les Champignons Microsiphon^s. 

D'importants ehapitres sont consaerSs aux trichophyties, aux blastomy¬ 
coses, aux diverses lesions actinomycotiques, etc. 

Le m^canisme de I’infection g^nerale, la prophylaxie et la th^rapeutique 
generate des mycoses sont ensuite trait^s avec details dans un ebapitre 
d’ensemble. L’infection est caract6risee d’ordinaire au moyen de reactii ns 
biologiques, notamment de la sfiror^action. L’4tiologie des mycoses est fix^e 
par la determination de I’espfece au moyen des caractferes de la classification 
auxiliaire. La pathogenie est expliqu^e par le mode d’action du mycelium 
parasite sans egard aux divisions botaniques. Enlln, un dernier ebapitre 
traite de la prophylaxie et de la the'rapeutique des mycoses par les methodes 
classiques et biologiques. 

Danssa preface, fauteurrepou'se trop modestement lapens^e de composer 
un traits dogmatique, cherchant au contraire, dit-il, k siraplement souligner 
les lacunes A combler pour relier les donnSes Sparses dans cette branche de 
la biologie. II a parfaitement atteint ce dernier but et, de plus, il a Scrit, 
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quoi qu’il s’en defends, un vrai traite moderne des maladies fongiques, faisant 
trfes utilement le point dans un domaine en pleine evolution et facilitant 
ainsi aux m^decins et aux travailleurs de laboratoire des recherches qui ne 
pourront 4tre que trfes profitables i la science et a Tart de gu6rir. 

L. l.UTZ. 

VIGNERON (H.)- Manuel ties ealculs de laboraloiee. 1 vol. in-S" de 
184 pages avec 45 figures. Prix : 40 fr. Masson et C'‘, 1931. — L’etudiant qui 
aborde la recherche physico-chimique est souvent embarrass^ dans le mauie- 
ment pratique des coniiaissances acquises en mathematiques gSnerales. Ce 
manuel a 6te spdcialement concu pour lui faciliter la coordination, I’interpre- 
talion et la discussion des resultats experimentaux. 

11 comprend sept chapitres. L’auteur monlre d’abord que I’application de la 
th^orie des probabiliWs aux mesures de laboratoire est erronee et injustifiee, 
et il expose tres simplement en une quinzaine de pages la th^orie « utile » 
des erreurs. Le contrble de I’^lalonnage des appareils usuels de mesure 
employes dans les laboratqires fait I’ob jet du chapitre suivant; ad^faut d’une 
reglemeiitation fran^aise, I’auteur a empruntd les techniques d’organisations 
offlcielles 6trangeres (principalement du Bureau of standards) : cette docu¬ 
mentation ainsi rassemblee sera certainement bien accueillie dans les labora- 

On apprend ensuite a repr^senter cnrrectement les resultats expiirimpn- 
taux par des graphiques : choix de I’echelle, trac4 de la courbe, sa rectifica¬ 
tion legitime dans les limites des erreurs experimentales, representations 
diverses des systSmes binaires et ternaires, etc. On cherche alors la formule 
empirique qui represente revolution du phenomene dans I’intervalle consi- 
dere. Tout cet expose est illustre de nombreux exemples. 

Deja OsTWALD avail qualifie « d’antiscientiflque » la maniere dlassique 
d’effectuer les quatre operations : I’auteur expose done le calcul simplifie qui 
evite de s’encombrer du « cortege illusoire des chiffres signifiratifs »; la sim¬ 
plification d’operations algebriques, celle de I’integration des equations diffe- 
rentielles du premier et du deuxieme ordre s’y trouvent egalement. Enlin, 
I’ouvrage se termine par une revue des fonctions generates rencontrees le 
plus frequemment en chiraie et en hiologie (erratum dans le litre du cha¬ 
pitre Vtl; on lira ; application des formules Iheoriques). 

Tel est, rapidement esquissA, le coutenu de ce manuel bien pr^seut^, le 
premier de ce genre en France, a notre connaissauce : e’est un guide pr6- 
cieux, destine a eviter les mauvais departs, d’ori s’ensiiit le plus souveut un 
laisser-aller d6finitif et regrettable. 11 sera utilement placS dans toutes les 
bibliotheques des laboratoires de chimie et de biologie; souhaitons-lui de 
connaitre le plein succes qu’il merite. R. Delaby. 

SEGUY (E.)., Les iiiscctes et leiirs degslts. 1 vol., petit in-S", 434 page=, 
210 figures et 96 planches colorides, d’apr^s des aquarelles de M''" L. Doxge. 
Prix : 50 francs. P. Lechevalier et fils, ^diteurs, Paris, 1931. — Ce livre est le 
tome 6 de VEneyclopedie pratique du nalurnliste que publie I’editeur, mais 
e’en est la deuxieme Edition entierement refondue par E. Seghy, assistant au 
museum d’Histoire naturelle. La premiere edition avail ^te I’ceuvre de 
MM. E. Donge et P. Estrot. 

La premiere partie du livre, toute technique, a et6 remani^e de fagon a la 
meltre en harinonie avec les recentes decouvertes biologiques ou taxono- 
raiques. A signaler le chapitre sur la destruction des inseoles nuisibles qui 
renferme d’excellentes formules, mais dans lequel on ne trouve pas trace de 
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Taction des pyr^tbrines (du pyrfethre insecticide), dont Tactivit^ n’est cepen- 
daiit plus ni^e par personne; car si Ton apporte tout le soin desirable 4 les 
dissoutre ou a les fixer sur un support convenable, elles donnent centre les 
chenilles et les insectes a corps mou des resultats excellenls, bien sup^rieurs 
a Temploi de la poudre seule ou 6mulsionnee. 

La deuxifenie partie est consacree aux plantes et k leurs ennemis et il est 
assez facile, dtant donn6 que le noin du vegetal attaque est connu, de recon- 
naitre le parasite, larve ou insecte parfait; dans ce texte, il a 616 ajout6, pour 
cette 6dition, 150 figures nouvelles. 

Les planches en couleurs accompago6es de planches noires, repr6senfant 
les d6g4ts caract6ristiques, composent la troisi6me partie et Touvrage se ter- 
mine par un Index alphabetique, donnant les noms scientifiques et vulgaires 
des parasites. 

C’est un excellent vo'ume, utile a tous, pour ceux qui cultivent, en grand 
ou eu peiit, champs et jardins, car la lutte centre les ennemis des plantes est 
indispensable et devrait 6tre une obliga'ion d’Eiat. Em. Perrot. 

GIROUX (R.) et KISTHLMOS (N.). I>es exiraits pancr6aliques d6sin- 
sulin<6s en th^eapeutique. Pr6face du professeur H. V\quez. 1 vol. in-8» 
carr6, vii-i26 pages, 9 traces. Prix : 16 francs. Masson et C'“, editeurs, Paris, 
1931. — L'insuline, hormone pancr6atique d6couverte par les savants cana- 
diens Banting et Best, a permis touts une medication nouvelle dans le diabete 
et ses complications, Tamaigrissement, Tacidose non diab6tique, etc. 

M is les insulines commerciales ne sont pas loujours 6quiva'entes; cer- 
laines renfermeot, en dehors de Tinsuline, d’autres substances extraites du 
pancr6as qui sont loin d’6tre indifferentes au point de vue pharmacodyna- 
mique. 

Depuis trois ans, un certain nombre d’auteurs, parmi lesquels le profes¬ 
seur H. Vaqukz, mm. Pierre Gley, Rene Giroux et N. Kisthinios, ont 6tudi6, au 
laboratoire co’ume en cliiiique, I’action de Tinsuline comparativement fi celle 
des extrails pancr6atiques d6sinsulin6s. Ceux-ci renferment une substance 
encore in(16termin6e, mais hypotensive, non hypoglyc6miante et dou6e de 
certaines’proi)ri6t6s physiologiques que Ton avait d’abord indument rapport6es 

^Si Tinsuline. 
Les affections dans lesquelles ces extraits ont donn6 des resultats favorables 

sont les suivantes ; Tangine de poitrine, Thypertension art6rielle, ceriaines 
art6rites et autres troubles de la circulation, des ulc6res gastro-inte't naux et 
des ulc6res variqueux. Il semble que Textrait de pancreas, iniecte une fois 
par |Oui, par s6ries de dix jours, ait une action trophiqueg6n6raleqMi s exerce 
grace aux vaisseaux nourriciers de la region malade. 

En tout cas, le tiaitement est commode, iiioffensif et, s'il est conduit avec 
pers6>6raiice, il aboutit souvent au succ6s, la oii les autres m6dicaments 
avaient 6ch'iue. C’est dire qu'il m6rite de prendre une place honoralile dans 
la tberapeutique cardio-vascuiaire. R VVeitz. 

GUEGUEN (Eo.). Les constituants glucidiques des Alguesruug’es. 
These Phartn. super., Paris, 1931. — Les 6tudes de Tauteur oni port6 snr 
les ihalles de Rhodymenia palinata. Reprenant les travaux des auteurs qui 
Tout prpced6, M. Gueguen constate d’abord que ces thalles ne renferment 
jamais ni mannitol, ni tr6halose, ni sucre reducteur et que les p-ntos.nes 
(xyla'.e) et m6thylpentosanes sont des constituants de la membrane c- llu- 
laire, iiiucilagineuse, et non du sue cellulaire. Ils ne renferment pas ’amuloo. 

I.e sue cellulaire ne renferme qu’un h6t6roglucoside : le Ilondoside. Celui-ci 

Boll. Sc. Pharm. [Mars 1932). 13 
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a obtenu cristallis^; il a pour formule probable C'H**0*; il est dextrogyre. 
Le floridoside est fortn6 de I’union d’une molecule de glycerol et d’une mole¬ 
cule de galactose; c’est le monogalactoside a du glycerol. C’est le premier 
glucoside correspondant au glyc6rol que Ton rencontre chez les vegetaux et 
I’auteur n’a peut-etre pas suffisamment marque rinterSt que presente, de ce 
fait, le principe qu’il a isoie et etudie. Le floridoside est hydrolyse par les 
acides miiieraux etendus (difficilement) et par I’autolysat de levure basse; il 
n’est hydrolyse ni par I’invertine, ni par I’emulsine; il s’hydrolyse lentenient 
et incomplfetement dans les thalles abandonnes a I’autolyse. 

La teneur en floridoside est Irfes inegale d’une annee 4 I’autre; au cours 
d’une mSme annee, la feneur en floridoside est minimum en hirer; elle aug- 
mente k partir du mois de mai, pour atteindre son maximum pendant la 
saison chaude. Ces variations sont influencees par la temperature, par I’inso- 
lation, par la pigmentation, par I’^ge de la plante. 

Au cours de I’autolyse de I’algue, la geiose s'hydrolyse facilement, ainsi 
qu’au cours de la maceration aqueuse. Cette geiose est hydrolysee, semble-t- 
il, par 1.1 diastase, par I’amylase du maltet par larapidase. M. Mascrk. 

FARAH (E.). Etude sue le « Rheum Ribes >>. These Doct. Univ. 
{Pharin.). Beyrouth, 1931. — Le Rheum Ribes (rhubarbe du Liban) est special 
a la Syrie, oii il pousse k une altitude de 1.500 m. environ. Trfes estim6 par 
les medecins arabes du moyen 4ge, il est encore employe en medecine popu- 
laire. En raison de sa structure et de sa teneur en principes anthraquino- 
niques (3 gr. 20 »/,), I’auteur considere cette drogue comme interm6diaire 
entre les rhubarbes de Chine et celles d’Europe. M. Mascr#.. 

2° JOURNAUX- REVUES - SOCtETES SAVANTES 

Chimie ginerale. 

Recherches sur les c6lones 6thyldniques: a-bFomo-p-amino- 
benzalac6toph6nones. Dufraisse (C.) et Netter (R.). C. R. Ac. Sc., 
1931, 192, n“ 16, p. 960. — Si Ton traite une cetone ethyienique bromee 
C'H'.CO.CBr — CH.C®H'’ par la piperidine, on obtient un corps ethyienique 
amine C'H“.CO.C(NC'’H‘“) = CH.C*H“, que I’hydrolyse Iransforme en une 
a-diceione C'H’.CO.CO.CH’.C'H®. Mais, si Ton effectue la mSme reaction avec 
les cetones a-bromees ayant un groupe alcoxyie en p, il se fait d’abord un 
compose ethyienique brome et amine C'H“.GO.CBr = G(NC“H'“).C'H“, qui 
fournit par hydrolyse une p-dicetone bromee C'H“.CO.CHBr.CO.C''H’. 

P. C. 

Phenols halog6n6s sym6triques. Brenans (P.) et Yeu (K.). C. R. Ac. 
Sc., 1931, 192, n“ 17, p. 1037. — Le bromo-4-iodo-2-pheaol a ete obtenu par 
Paction du brome sur I’iodophenol en solution acdtique; le dibromo-4. 
6-iodo-2-phenol par Paction d’un exces de brome. Le chloro-6-diiodo-2. 
4-phenol se prepare par Paction du chlore sur le diiodo-2.4-phenol en milieu 
acetique. P. G. 
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Aetion du pentachlornre de phosphore sur les d^riv^s 
w>clili>rallyl6s benzdniqnes. Bert (L.) et Anneqcin (R.). C. /?. Ac. Sc., 
1831, 192, n» 18, p. 1107.— L’aclion du pentachlorupe de phosphore, ichaud, 
sur les derives a)-chlorallyl6s beuz^niques du type R.C*H“.CH'.CH = CHC1 
«onstilue une mdthode excellente de preparation du (P-y-y-trichloropropyl-) 
benzfene et de ses homologues substitu6s sur le noyau R.C*H*.CH®.CHC1.CHCP. 
La reaction met en lumiere un comportement nouveau du pentachlorure de 
phosphore vis-a-vis de la fonclion ethylenique. ,P. C. 

Sur l’(o-(o'-dlciiloiM>-paraxyl^ne, le p-di^thyiol-benzfene et le 
p-divinylbenz6ne. Sabetay (S.). C. ft. Ac. Sc., 1931, 192, n" 18, p. 1109. 
— L’b>-ii)-diohloro-p-.\yldue a die obtenu enfaisant passer un courant d’acide 
chlorhydrique dans une suspeosioo de chlorure de benzyle, de trioxy- 
metbylene et de chlorure de zinc anhydre, chauffee vers 80-100*’ Ce drchlo- 
rure est transforme par le cyanure de potassium en dicyanure correspondant, 
qui, par Taction de Talcool en presence de gaz chlorhydrique, fournit le para- 
ph6nylenediacetate d’ethyle. Ce dernier compose, rdduit par le sodium, 
donne le glycol correspondant, le p-diethylolbenzene G“H‘(CH*.CH*0H)*. Par 
distillation du glycol avec une quantite egale de potasse anhydre, sous un 
vide partiel, on obtient le p-divinylbenzene. P. C. 

ISur une nouvelle porcelaine non siliceuse & base de fluo¬ 
rine pure. Damiens (A.). C. R. Ac. Sc., 1931, 192, n» 20, p. 1235. — Dans le 
but de realiser des recipients non attaquahles par le lluoretparses composes 
I’auteur a obtenu une substance analogue a la porcelaine avec du lluorure de 
calcium pur. La pflte est obtenue en meiangeant du lluorure de calcium 
colloidal prepare par precipitation (25 “/o), qui donne A la pSte le caractere 
plastique, et de la fluorine naturelle (75 “/o) en poudre tres fine, qui joue le 
role de degraissant. Lorsque la caisson est rdalisee au-dessus de 1.250“, 
I’aspect du produit est celui du biscuit de porcelaine, et la permeabilite est a 
peu pres nulle. P. C. 

Sur une nouvelle m^tbode de synthase de I’ald^hyde cinna- 
mique et de ses homologues substitues sur le noyau. Bert (L.) et 
Anneqiun (R.). C. R. Ac. Sc., 1931,192, u“ 21, p. 1315. — L’tD-chlorallybenzfene 
C'H'.CH“.CH = CHGI, traits par le pentachlorure de phosphore, fournit le 
compost C“H“.CH*.CHCI.C[1CT, que le methylate ou Tdthylate de sodium 
transforment en ac6tals correspondants de Tald^hyde cinnamique C'H'.GH 
= CH.CH(0R)’; Thydrolyse des acdtals parTacide chlorhydrique dilud conduit 
k Tald^hyde cinnamique. La mfime suite de reactions appliqu4e aux homo¬ 
logues de Toj-chlorallylbenzfene donne naissance aux homologues de Tald6hyde 
cinnamique. P. C. 

Sur le salicylate de mercure. Brenans (P.) et Rapilly (B.). C. R. 
Ac. Sc., 1931, 193, n“ 1, p. 55. — D’apres les recherches des auteurs, le sali¬ 
cylate de mercure ancien, obtenu au moyen de Tacide salicylique et de 
Toxyde de mercure, est form6 principalement de Tanhydride de Tacide 
oxymercurisalicylique OHHg.C®lT'(OH).OOOH, ou Tatome de mercure est en 
position 5. Le salicylate de mercure de Rupp et Gersch, prepare par Taction du 
sulfate mercurique sur Tacide salicylique ou le salicylate de sodium, contient 
une quantite importaiite d’un compose dimfere. P. G. 

Recherches sur les oxydes organiques dissociables. Sur un 
<]uatrieme terme d’oxydation rdductible du rubr^ne : le 
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dihydroxydihydrorubrfene C“H*®(OH)^ Dufraisse (C.) et Badochb (M.). 
C. R. Ac. So., 1931, 193, n“ 1, p. 63. — Le dihydroxydiliydrorubrene a. 6tt 
trouve en mferne temps que deux autres oxydes parmi les produits provenant 
de I’attaque de I’oxyde dissociable H(0*) par le reactif de Grignard. II 
constitue des aiguilles incolores, fondant a 307-308“ ; par chauffage modir6, 
il perd une molecule d’eau en dounant le monoxyde de rubrfene; il n’est pas 
dissociable, mais pent 6tre r^duit en rubrfene au moy«n du fer divise. Le 
rubrfene est done capable, d’une part de contracter avec I’oxygfene une union 
dissociable, de I’autre de former plusieurs oxydes facilement reductibles; ces 
faits sont analogues 4 ceux qui se passent avec I’h^moglobine. P. C. 

Recherches siir les oxydes organiques dissociables. Hydro- 
carbure forint par enlevement d’un pb^nyle au rubrene. 
Dufraisse (C.) et Badochi (M.). C. R. Ac.So., 1931, 193. n“ 4, p. 242. — Quand 
on soumet le dioxyde de rubrfene 4 Taction prolong^e du reaciif de Grignard, 
en presence d’un exefes de magnesium, on obtient un carbure, le dephenylo- 
rubrene, qui difffere du rubrfene par un groupe ph^nyle en moins. 

, P. G. 

Sur la bromuration directe du metacresol. Darzens (G.) et 
Levy (A.). C. R. Ac. So., 1931, 193, n“ S, p. 292. — On obtient facilement un 
d4riv4 monobrome du m6tacr6sol, en milieu ac6tique, k basse temperature; 
le brome se fixe en para par rapport 4 Toxhydryle. P. C, 

Cbimie biolosiqua. 

Carotene. 111. Hydrogenation et proprietes optiques du caro¬ 
tene et de ses derives bydrogenes. Carotene. III. Hydrogenation and 
optical properties of carotene and its hydrogenated derivatives. Smitb (J. H. C.). 
Journ. ofbiol. Cbem., 1931, 90, n“ 2, p. 597. — S’appuyant sur les propri^t^s 
optiques des d^riv^s hydrogen4s du carotene, Tauteur envisage les possibiliWs 
d’etablir la formula d6velopp6e du carotene. R. L. 

Une critique du test de la ligne pour I’appreciation de la 
vitamine D. A critique of the line test for vitamin D. Bills (G. E.), 
Honeywell (E. M.), WiRiGK (A. M.) et Nussmeier (M.). Journ. of biol. Cbem., 
1931, 90, n“ 2, p. 619. — S’appuyant sur le test de la ligne de calcifi ation 
preconis6 par Me Gollum pour la determination de Taction antirachitique de 
Thuile de foie de morue, les auteurs mettent en Evidence les diff^i entes causes 
d’erreur : variation dans la quantile de nourriture ingeree, nombre d’animaux 
mis en experiences, dur4e de celles-ci, etc. R. L. 

Les ^quilibres de membranes et Icur application b la bio¬ 
logic. Amy (L.). Journ. de Pharin. el de Cbim., 1930, 8's., 12, p. "9. 

B. G. 

Recbercbes sur le pouvoir oxydo-rr^ducteur des tissus. Intro¬ 
duction. 1. Nature des questions posbes. Fabre(K.) et Simonnet (H.) 
Journ. de Pbarin. et de Cbim., 1930, 8« s., 12, p. 97. B. G. 

Contribution b l’6tude du pouvoir oxydo-reducteur des 
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tissus. II. Recherches sur le foie 'perfus6. Fabrb (R.) et 
SmoNNKT (H.). Journ. de Phavm.et de Chim., 1930, 8's., 12, p. 193. 

B. G. 

Contribution It l’4tude du pouvoir oxydo-r^ducteur des 
tissus. III. Recherches sur la puipe de foie. Fabrs (R.) et 
SiMONNBT (H.). Joarn. dePharm. et de Chim., 1930, 8* s., 12, p. 253- 

B. G. 

L,e plomh dans I'organisme des animaux. Bertrand (G.) et Ciu- 
«EA (V.). C. E. Ac. Sc., 1931, 192, n* 17, p. 990. — Le plombexiste en trfes 
petite quantity daas les organes des animaui; la langue, et surtout sa 
muqueuse, contiennent une proportion de plomb sup6rieure a celle des autres 
•organes. P. C. 

Les protdines des 6panchenients articulaires. Achard (C.) et 
PiETTHE (M.). C. H. Ac. So., 1931, 192, n” 17, p. 996. — Dans les cas d’hydar- 
throse pen inflammatoire, la partie colloidale de I’^panchement articulaire 
est constitute presque entiferement par la mucine, les prottines du serum 
■ttant absentes ou a I’ttat de traces. Mais, dans une arthrite purulente, il n’a 
pas 6tt isolt de mucine, tandis que les prottines du strum avaient passt dans 
I’exsudat articulaire A la faveur des Itsions de la paroi. Un autre point a 
signaler est la presence presque constante de fibrine dans les tpanchements 
articulaires. P. C. 

Influence des lipides du s^rum sur la precipitation et le 
dosage des globulines s^riques. Merklen (P.), Le Breton (M*'* E.) et 
Adnot (A.). G. E. Ac. Sc., 1931, 192, n“ 17, p. 1053. — Les complexes lipo- 
protidiques du strum exercent une action emptchante sur la prtcipitation des 
globulines soit par I’acide carbonique, soit par les sels neutres. La propor¬ 
tion de globulines est beaucoup plus grande sur le strum dtlipidt A I’acttone 
que sur le strum initial. P. C. 

Sur le trehalose de la levure. Tanret (G.). C. E. Ac. Sc., 1931, 192, 
n“ 17, p. 1056. — Le trthalose existe en quantitt assez abondante dans la 
levure haute (20 g. au kilogramme); par contre la levure basse ne renferme 
pas de trthalose. 

Recherches biochimiques surle serum des malades atteints 
de nephrose lipoidiqiie. Machebceuf (M.-A.) et Wahl (R.). C. E. Ac. Sc., 
1931, 192, n" 17, p. 1059. — Les auteurs proposent d’appeler index lipo- 
alhuminique la quantitt de lipides entraints par IGO grammes d’albumines 
lorsde leur separation d'avec les globulines. Get index est normalement inft- 
rieur A 15, il s’tltve a 2b au cours de diverses affections, mais dtpasse 60 
-dans la ntphrose lipoidique. P. C. 

Les composes sulfhydryl6s du sang humain & I’etat normal 
et dans les etats pathologiques. Labbe (M.) et Nepveux (F.). G. E. 
Ac. Sc., 1931, 192, n” 17, p. 1061. — Dans les troubles de la nutrition, la 
teneur du sang en glutathion est gtntralement inferieure a la normale ; cet 
Abaissement est probablement le fait d’une insuffisance du foie. P. C. 

Sur la separation des hormones sexuelles antagonistes dans 
Jes extraits du lobe anterieur de I'hypophyse. LfipiNE (P.). G. E. 
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Ac. So., 1931, 192, n“ 18, p. 1127. — L’auteur a pu mettre en Evidence dans^ 
un extrait de lobe anterieur d’hypophyse la coexistence de deux hormones 
sexuelles antagonistes, dont Tune provoque la maturation folliculaire de la 
femelle gestante, tandis que I’autre determine la formation de follicules 
hfimorragiques et de corps jaunes. II est permis d’extraire partiellement 
I’hormone de maturation folliculaire, pr^seute en moindre quantity que 
I’autre, soitpar filtration, soil par emulsion dans I’liuile. P. C. 

Action du s^rum sanguin surlechlorhydrate de morphine en 
presence d’eau oxyg^n6e. Leulibr (A.) et Drbvon (B.). C. B. Ac. Sc., 
1931, 192, n" 18, p. 1129. — Les scrums animaux, en presence d’eau oxyg6n4e, 
transforment partiellement la morphine en oxydimorphine. P. G. 

Sur la formation de d-arabiuot4traoxybutyl-4-imidazol It 
basse temperature, a partir du glucose et du l^vulose, en solu¬ 
tion d’hydroxyde de cuivre ammoniaeal. Parhod (J.). C. B. Ac. Se.,- 
1931, 192, n« 18, p. 1136. 

Action du sang sur le chlorhydrate de morphine. Lkulier (A.)et 
Drevon (B.). C. B. Ac. Sc., 1931, 192, n“ 20, p. 1283. — II semble permis 
d’afflrmer que le sang est capable d’oxyder le chlorhydrate d« morphine ; 
I’agent oxydant parait 6tre I’oxyhAmoglobine dont faction peut se comparer 
a celle de I’eau oxyg6n^e agissant en presence de serum sanguin. P. C. 

Sur deux nouveaux sucres du lait de femme, le gynolactose 
et I’allolactose. Polonovski (M.) et Lespagnol (A.). C. B. Ac. So., 1931, 
192, n" 21, p. 1319. — Les deux nouveaux sucres extraits par les auteurs du 
lait de femme, le gynolactose et Vallolactose, donnent fun et fautre par 
hydrolyse du glucose et du galactose. Le gynolactose est ISvogyre; I’allo¬ 
lactose est dextrogyre. mais son pouroir rotatoire (environ20°) est beau- 
coup plus faibleque celui du lactose. P. C. 

Action calcifiante du bismuth. Levaditi (C.), Vaisma.n (A.), Schcen 
(M“' R.) et Manin (M'i° Y.). C. B. Ac. Sc., 1931, 192, n» 26, p. 1768. — Le 
bismuth, administre au lapin et au chien, par voie intramusculaire et k doses 
toxiques, possfede des proprietes calcifiantes k I’egard de tissus tels que le 
muscle et le rein. P. C. 

Hydrologie. 

Observations sur les conditions d’evaporation des eaux 
min^rales en vue de I’analyse chimique. Breteau (P.). Bull. Acad. 
Med., 1929, 3° s., 102, p. 216. — Au cours de la concentration d’une eau aci- 
diflee par I’acide chlorhydrique, on risque de perdre des traces d’61ements 
m^talliques comme I’antimoine, le bismuth, le zinc, etc. L’auteur propose de 
rechercher ces mdtaux dans le residu de I’dvaporation de I’eau tres Idgfere- 
ment alcalinisee par du carbonate de sodium. R. 0. 

l^tude experimentale de I’action de I’eau d’Evian dans les 
n<^pbrites provoqu^es. Resgrez (A.) et Regnier (P.). C. B. .Ac. Sc., 1929, 
189, n° 12, p. 420. — L’eau minerale d’Evian influence favorablement les 
nephrites provoquees, chez le lapin, par des injections intraveineuses de 
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nitPate d’urane. Les experiences ont 6t6 faites en comparant I’eau d’Evian a 
I'eau distill6e et 4 I’eau de source. P. G. 

Sur la radio-activit6 de la source n’ tO, « source des 
Arcades », r^cemment capt^e il Plombi6res. Delaby (R.) et 
Janot (M.-M.). Bull. Acad. Med., 1930, 103, p. 49. R- D. 

Variation de la glyc^mie sous I’influence d'absorption ou 
d’injecUons d’eau de La Bourboule (Eau de Clioussy). Clogne(R.), 
CouRTois (A.) et PiKRRET (R.). Ball. Acad. Med., 1930, 103, p. 69. — Tandis 
que des injections quotidiennes d’eau prise au griffon font baisserla glycemie 
des lapins mis en experience, I’eau conservee en bouteilles depuis un a huit 
mois est inactive et provoque m6me, dans certains cas, une legere augmen¬ 
tation du sucre sanguin. R. D. 

Surla radioactivity des eaux de la region de Salies-de-B6arn. 
Delaby (R ) etCHARONNAT (R.). BuU. Acad. Med., 1930, 104, p. 193. R. D. 

Contribution it I’ytude de la cure de Vichy. Desgrez (A.), 
Rathery (F.) et LEScniOR (L.). Bull. Acad. Med., 1930, 104, p. 141. — Etude 
de differentes modifications chimiques provoquees dans I’urine ou dans le 
sang par la cure hydro-minerale atcaline. R. D. 

Contribution h.rytude de la cure de Vittel. Desgrez (A.), Rathery (F.) 
et Giberto.n (A.). Bull. Acad. Med., 1931, 105, p. 71. R. D. 

De Taction hypato -biliaire des eaux de Vichy prises au griifon 
appryciye par le tubage duodynal. Bi.net (M.-E.) et Nepveux (F.). Bull. 
Acad. Med., 1931, 104, p. 93. R. D. 

Pbarmacodynamie. — Tberapeutique. 

Action coinparee de Tatropine et de Tacytylcholine sur le 
ventricule isoiy de Tescargot et du murex. Jullien (A.) et Morin (G.). 
C. B. Soo. Biol., 1931, 106, p. 187-189. — L’atropine acc416re d’abord, puis 
ralentit et enfin altJre le rythme du ventricule isole de I’escargot et du 
murex d’une fagon durable, mais non definitive aux faibles doses, elle 
dedenche rapidement I’aulomatisme du cmur du murex porteur de cellules 
nerveuses et arrSte au depart. L’acetylcholine aux doses plus faibles que 
1 p. 500.000 manifeste des effets chronotropes et inotropes negatifs. A partir 
de 1 /500 000 elle arrSte le ccEur en diastole. Son efiet est durable, mais n’alte- 
rerait pas le myocarde, le ventricule recuperant son rythme normal si on 
enlfeve I’alcaloide. L’action de I’acetylcholine n’est en rien modifi^e par la 
presence de I’atropine. II n’y a pas, chez les deux mollusques 4tudi6s par les 
auteurs, d’antagonisme entre atropine et acfitylcholine. P. B. 

Becherches physiologiques sur les dyrives de la choline. 
Action ryciproque de I’adrynaline et de Tacytylcholine sur 
I’artyre rytinienne. Villaret (M.), Schiff-Wertheimer (M™®), Justin- 
Besancon (L.), Gachera (R.) et B4neoh. C. /?. Soc. Biol., 1930, 103, p. 580-582. 
^ Les auteurs injectent simulfanSment ou successivement chez le chien par 
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voie intraveineuse de I’ac^tylcholine et de I’adr^naline k des doses respectives 
tel]es que Taction hypertensive de cette dernifere substance Temporte. On 
observe dans ces conditions une dilatation de Tartere rStinienne en pleine 
hypertension adrinalinique. Les arteres du systfeme nerveux central peuvent 
done Stre dilutees par Tacetylcholine dans le moment mSme ou tous les 
autres vaisseaux sont contractes par Tadr^naline. On est done autorise, en 
cas d’ietus hSmipl^gique ou d’amaurose eonseculifs iiune hypertension brutale 
(par saignde, par exemple), k injecter simultandment Tadrenaline pour 
relever la pression art^rielle et Tacdtylcboline pour lever le spasme des 
artferes e^r^brales. P. B. 

Recherches pbysiologiques sur les d6riv6s de la choline. 
Eflets cai'dio-vasculaires de certains d^riv^s de la choline 
administr^s par voie digestive. Villaret (M.), Jusii.n-Besan^on (L.) et 
Caohera (R.). C. n. Soc. Biol., 1930, 103, p. 583-384. — Les auteurs dtudient 
deux nouveaux corps de la s^rie de la choline qui ddterminent par voie diges¬ 
tive chez le chien une hypotension rapide, puissante el extrfiniement pro- 
longde. L’alpha-methyl-acetylcholine aussitOt port6e au contact de T^pith^- 
lium inteslinal provoque une chute rapide de la pression arierielle due a une 
dilatation des artferes sans aucun effet cardiaque. Cette hypotension persists 
pendant des heures sans aucun signe d’intoxication, en particulier sans bra¬ 
dycardia. Le bromure de bromocholine determine aussi une hypotension 
intense, mais un peu moins rapidement. A fortes doses on obiient aprfes une 
demi-heure environ tous les effets cardiaques et respiratoires caracteristiques 
des ^thers-sels de la choline. P. B. 

Recherches sur les d6riv6s de la choline. Action de la cho¬ 
line et de ses derives sur le rythme re.spiratoire. Vielaret (M.), 
Justin-Besan^on (L.) et Cachera (R.). C. B. Soc. Biol., 1930, 103, p. 675-617. 
— Les auteurs etudient Taction sur le rythme respiratoire exercSe par 
Tinjection intraveineuse chez le chien d’un certain nombre d’homocholines : 
chlorure de choline, chlorure d’ac^tylcholine, chlorure de formylcholine, 
chlorure d'isobutyrylcholiiie, bromure de bromocholine et bromure d’alpha- 
mdthyl-acetyl-choline. Modifications identiques du rythme respiratoire 
exeredes par lous ces corps malgre les differences importantes dans la con¬ 
stitution chimique de ces derives de la iholine. L’injection intraveineuse 
d’une dose rainime provoque chez le chien chloralose de la polypnee, une 
forte dose determine une courte polypnee suivie d’une apnee prolongee. Cette 
action respiratoire est liee au groupement cholinique, du moins dans les 
derives qui possedent comme les corps precedents une action cardio-vascu- 
laire semblable. P. B. 

Recherches sur les d6riv6s de la choline. L’apnee ciioli- 
nique; effets de la respiration arfilicielle. Villaret (M.), Justlv- 
Besancon (L.) et Cachera (R.). C. B. S.oc. Biol., 1930, 103, p. 677-679. — Les 
auteurs decrivent Tapnee cholinique qui consists en upe suspension des mou- 
vements respiratoires consecutive ci Tinjection intraveineuse d’une forte dose 
de choline ou de certains de ses derives. L’apn6e cholinique presente une 
durde proportionnelle a la dose injectee, Teffet respiratoire est ^galement en 
rapport avec le temps ndeessaire pour que Thomocholine disparaisse de la 
circulation. La vagotomie bilat^rale ne modifie pas ces phenomenes. La res¬ 
piration artiflcielle permet de sauver les chiens qui ont regu par voie intra¬ 
veineuse une quantite d’homocholine suffisante pour provoquer la mort. Cette 
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deraifere n’est done pas due 4 jine action directe sur le ccEur, mais relfeve de 
I’asphyxie consecutive a I’apn^e cholinique. P. B. 

Recherches sur les ddrivds de la choline. L’apnde choli¬ 
nique. Action de I’adrdnaline, de I’atropine et de la lobdline. 
VlLLARET (M.), JuSTIN-BeSANCON (L.) et C.ACHERA (R.). C. R. Soc. Biol., 1930, 
103, p. 111-112. — L’injection intraveineuse d’adrenaline ou d’atropine pra- 
tiquee au cours de I’apnee cholinique; s’oppose bien aux efiets cardio vascu- 
laires des derives choliniques, mais est impuis<ante contre la syncope respi- 
ratoire. De mSme I’injection intraveineuse de lobeline ne supprirne pas 
i'apnee produite par les doses fortes de bromure de bromocholine. 

P. B. 

Sup le mdeanisme de la polypnde provoqude par I’injection 
intraveineuse de la choline et de ses ddrivds. Villaret (M.), Justin- 
Bksanco.n (L.) et Cachera (R.). C. R. Soc. Biol., 1930, 103, p. 772-773. — Les 
doses faibles de choline et de ses derives determinent chez le chien de la 
polypnee, I’apnee dedenchee par les doses fortes est egalement precedee 
d’une courte phase de polypnee. Cette polypnee est sous la dependance d’une 
decharge d’adrenaline provoquee par I’injection des derives choliniques. En 
effet apres injection de choline, la polypnee ne se produit que lorsqu’une 
hypertension compensatrice suit I’hypotension cholinique, elle fait de plus 
defaut chez les chiens decapsuies ou yohimbinises. P. B. 

Recherches sur les d6riv6s de la choline. La syncope ergo- 
tamino-cholinique. Villaret (M.), Justin-Besancon (L.) et Cachera (R.). 
C. R. Soc. Biol., 1930, 103, p. 879-880. — Apres injection intraveineuse d’une 
trfes forte dose de tartrate d’ergotamine (1/2 milligr. par kilogramme), chez le 
chien, il suffit d’uiie tres faible dose de d^rivd cholinique (1/10 de milligr. 
par kilogramme) pour determiner une syncope qui est d'origine essen- 
tiellement lespiratoire. La respiration artificielle entraine en effet le retour a 
la normale des contractions cardiaques et de la pression arterielle, I’animal 
survit et la respiration se rdtablit. Cette syncope respiratoire n’est que 
l’exagi5ration de I’apnee cholinique deji d6crite par les auteurs. P. B. 

Recherches sur les ddrivds de la choline. Sur Taction hypo¬ 
tensive prolongde des ddrivds choliniques chez le chien yohim- 
binisd. Loeper (M.), Villaret (M.), Justin-Bbsancon (L.), Lemaire (A.) et 
Cachera (R.). C. R. Soc. Biol., 1930, 104, p. 1203-1204. — Chez le chien 
decapsuld, I’administration d’yohimbine n’augmente pas les effets hypoten- 
seurs des derives choliniques. P. B. 

Recherches sur les ddrivds de la choline. Sur les phenomdnes 
vaso-moteurs rythmiques ddterminds par Tintroduction intra- 
jdjunale de fortes doses de ddrivds choliniques. Villaret (M.), 
Justin-Besanijon (L.) et Cachera (R.). C. R. Soc. Biol, 1930, 104, p. 1229. — 
Les auteurs montrent que Tintroduction intrajdjunale chez le chien de 5 ceutigr. 
par kilogramme d’alphamdthylcholine determine les mSmes effets cardio- 
inhibiteurs discontinus signal6s par Raymond Hamet avec les doses moyennes 
d’ac^tylcholine administrdes par la voie veineuse. P. B. 

Recherches sur les ddrivds de la choline. Sur Tinddpendaiice 
relative de la dilatation de I’artdre rdtinienne et de Thypo- 
tension artdrielle determindes par Tadministration des ddri- 
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v6s eholinique««. Villarkt (M.), Schiff-Werthbimer (M™'), Justin-Bbsan- 
goN (L.) et Cachera (R.). C. R. Soo. Biol., 1930, 104, p. 1244-1246. — La dila¬ 
tation de I’artfererdtinienne provoquOe parl’injection sous-cutan6e de certains 
Others de la choline ne presente aucun parallelisme avec la chute tension- 
nelle. En effet, apres injection d’atpham^thylacMylcholine, la dilatation 
r6tinienne disparait vite malgr6 la persistance de I’hypotension. P. B. 

Reactions du muscle volontaire ^nerv6 et leurs rapports avec 
le mode d’action des nerfs para-sympathiques. Dale (H. 11.) et 
Gaddum (J. H.). J. of Physiol., 1930, 70, p. 109-144. — L’ds^rine augmente 
beaucoup les contractures musculaires produites par I’excitatioo -des nerfs 
vaso-dilatateurs et celles produites par les esters de la choline, mais ne 
modihe pas celles produites par des substances analogues mais n’appartenant 
pas au groupe des esters (sels de tetramethylammonium). L’atropine paralyse 
i’effet de l’ac6tylcholine et des substances similaires, appliqufie directement 
sur le muscle 6nerve de mammifere. Les auteurs concluent que les effets 
yaso-dilatateurs des nerfs parasympathiques et des fibres sensitives excitdes 
antidromiquement et les contractures des muscles 4nerv6s accompagnant ces 
actions sont dus 4 la liberation p6ripherique d'acetylcholine. P. B. 

Action de la pilocarpine sur la circulation de I’liomme. 
Blomberg (A.) et Ron.nell (S.). Arch. lot. Pharin. et Ther., 1930, 37, n” 4, 
p. 369-381. — Chez deux hommes, I’injection sous-cutanee de 0 gr. 0075 a 
0 gr. 01 de chlorhydrate de pilocarpine a determine une elevation de la 
frequeucedu pouls(17 et 13 pulsations par minute en moyenne),une elevation 
de la pression sanguine moyenne (7 et 4 mm.) avec augmentation de 
I’amplitude (12 et2), augmentation de la consommation d'oxygene (9 et 4 "/o) 
et augmentation du debit cardiaque par minute (29 et 17 “/o). P. B. 

Etudes sur le m6caui.sme des <5eliang;es aqueu.v dans I’orga- 
nisme animal. VIII. Etude de la deshydratation par la pilo¬ 
carpine sous des conditions alimentaircs varices. Underbill (P.) 
et Fisk (M. E.). Amer. J. Physiol., 1930, 95, p. 364-370. — L’injection repetee 
de pilocarpine determine le maintien d’une concentration eievee du sang, 
celui-ci revient cependaut 4 la normile des que raiministration de la drogue 
est arrStee. Aprfes un traitement prolonge par la pilocarpine, la concentration 
du sang tombebrusquement a un niveau au-dessous de la normale, coiiicidant 
avec le debut du collapsus. Les animaux dans un etat de mauvaise nutrition 
sont soil hypersensibles 4 la drogue, soil extremement refractaires. Les 
modifications les plus nettes dans la teneur en eau des tissus sous I’inlluence 
de la pilocarpine sont les suivantes : diminution de la teueur en eau de la 
peau, particulierement marquee chez les animaux maigres indiquant que les 
reservoirs aqueux de la peau cedent leurs liquides pour les secretions 
produites ; augmentation de la teneur en eau dans la plupart des organes des 
animaux recevant des legumes verts dans leur alimentation. Les modifications 
du taux des cendres et des chlorures ne presentent pas de variations 
constantes. Le caractere de I’alimentation exerce une influence directe sur la 
facilite avec laquelle les tissus cedent leur eau. En general, un animal maigre 
cede plus d’eau tissulaire qu’un animal gras. P. B. 

Etudes sur la circulation piilmouaire. 111. L’aclion de I’his- 
tamine. Dixon (W. E.) et Hoyle (J. C.). J. of Physiol., 1930, 70, p. 1-17. — 
L’histamine dilate les coronaires du chat et contracte celles du chien et du 
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lapin. Cette dilatation des coronaires chez le chat ezplique Taugnientation de 
la pression auriculaire droite et la congestion consecutive de toute la circu¬ 
lation pulmonaire, y compris I’apport sanguin dans I’oreille gauche. Chez le 
lapin la pression dans I’oreillette droite reste eievSe pendant toute la dur^e 
de I'actioD de I'hislamine, k I’inverse de chez le chien chez lequel elle est 
abaiss6e et chez le chat oii elle est d’abord 41evee puis abaissee. L’action de 
rhistamine chez le lapin est determinee principalement par son effet constric- 
teur sur les vaisseaux pulmonaires. P. B. 

Action de I’histamine sur les vaisseau.x r^naux. Gantbr (G.) et 
ScHRBTZENMAYR (A.). Arcli. f. exp. Path. u. Pharm., 1930, 147, p. 123-127. — 
L’histamine dilate 4 toute concentration les vaisseaux renaux du chat, mOme 
si le systftme nerveux autonome vasculaire est paralyse par le gynerg^ne et 
I’atropine. Le point d’attaque de I’histamine est done au niveau de la muscu¬ 
lature lissem^me des vaisseaux r4naux. P. B. 

Action de rbistamine sur la circulation du chat. Ganter (G.) et 
ScHRETZENMAYH (A.). Arch. f. exp. Path. u. Pharm., 1930, 147, p. 128-141. — 
L’hypotension histaminique, chez le chat endormi a I’urethane ou d4c6r6br4, 
depend temporellement et quantitalivement de la vaso-dilatation des extre- 
mit4s, du rein et du territoire splanchnique. Le passage de I’adr^naline A 
travers la circulation pulmonaire n’est pas ralenti par I’histamine, celle-ci 
ne determine done pas une vaso-conatriction pulmonaire. L’hypotension 
histaminique n’est pas conditionn^e par un blocage des veines hepatiques ou 
pulmonaires, mais est due a une vaso-dilatation gen^rale. P. B. 

Actions compar^es de I’ald^hyde formique et de l’ac6tyl- 
choline sur la circulation pulmonaire. Bennati (D.), Gautrelet (J.) et 
Halpehn (N.). C. B. Soo. Biol., 1930, 104, p. 948-952. — L’injection intra- 
veineuse d’aldShyde formique (2 centigr. par kilogramme), comme celle 
d’ac6tyIcholine, determine, chez le chien, en mOme temps qu’une chute de la 
pression carotidienne, une hausse l^gfere de la pression dans I’artere pulmo¬ 
naire et une augmentation marquee du volume de I’oreillette gauche. 

P. B. 

Action des doses pliysioloi^iques d’ald^hyde formique sur 
rexcitabilit6 neuro-musculaire chez le chien. Bennati (D.). C. B- 
Soc. Biol., 1930, 104, p. 1175-1178. — L’ald^hyde formique produit chez le 
chien, aux doses physiologiques, une diminution d’exciUbilite neuro-mus¬ 
culaire d’origine centrale. L’augmentation de chronaxie centrale ou peri- 
ph6rique observ6e de ce fait n’apparait qu’aprfes quelques minutes et dispa- 
rait dans les quaraiite minutes qui suiveutl’injection. P. B. 

Action du nitrite d’amyle sur la pression rachidienue. 
Loeper (M.), Lemaire (A.) etPATEL (J.). C. B. Soo. Biol., 1930,103, p. 1186-1187. 
— Le nitrite d’amyle en injection intraveineuse et en inhalation augmente la 
pression rachidienue chez le chien, cette hypertension rachidienue 6tant 
conditionn6e par la vasodilatation des arteres et veines enc6phaliques; en etfet, 
dilatation vasculaire nette du fond de I’ceil et augmentation de la pression 
veineuse. L’ac^tylcholine determine les mAmes effets et, A ce point de vue, 
exerce une action identique a celle du nitrite d’amyle. P. B. 

Action de la nicotine sur I'intestin « in situ ». Raymond-Hamet. 
Arch. Inter. Pharm. et Ther1930, 38, p. 382-397. — L’action intestinale de 
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la nicotine est purement pdripherique et pent se produire non seulement en 
I’absence de surr6nales, mais mSme aprfes extirpation des gro3 ganglions du 
plexus solaire. P. B. 

Detoxification de la nicotine par les rayons ultra-violets. 
Pacini (A. J.) et Me Goigan (H.). J. Pharm. exp. Ther., juin 1930, 39, n® 2, 
p. 241-244. — Aprfes avoir et6 exposee aux rayons ultra-violets, une solution 
aqueuse de nicotine pr6sente des changements de coloration et de reaction 
chimique et ne determine plus les sympWmes toxiques caraeWristiques de 
I’intoxication nicotinique chez la grenouille et n’616ve plus la pression art6- 
rielle quand on injecte cette solution dans les veines du chien. P. B. 

Symptomes de I’empoisonnement par la nicotine chez les 
lepldopteres. Portier (P.). G. H. Soo. Biol., 1930, 105, p. 367-369. — La 
nicotine d^posee sur les teguments des papillons p6netre en suivant les 
nervures et probablement les trachfies qui y sont contenues; elle exerce une 
action convulsivante qui semble localis^e sur )e systeme nerveux central 
(ganglions). Dans I’intoxication par les antennes, les ganglions cer^broides sont 
les premiers atteints (d’ou tremulation des antennes). Les ganglions de la 
chaine ventrale ne sont touches qu’ensuite (contraction des muscles moteurs 
des ailes, deroulement de la trompe). P. B. 

Action de I’histamine et de la yohimbine sur la pression 
rachidienne. Loeper (M.), Lemaire (A.) et Patel (J.). C. R. Soo. Biol., 1930, 
103, p. 1187-1189. — L’histamine et la yohimbine d^terminent toutes les deux 
une hypotension rachidienne et veineuse simultanee. Elies n’ont aucune 
action sur les artferes rdtiniennes. D’autre part, I’histamine ne dilate pas les 
capillaires cer^braux. L'elTet rachidien de ces deux substances ddpend done 
essentiellement de leur action sur les plexus veineux enc^phaliques et 
rachidiens. P. B. 

Prolongation par la yohimbine de Taction hypotensive de 
Tac^tylcholiiie chez Tanimal. Loeper (M.) et Lemaire (A.). C. R. Soo. 
Biol., 1930, 105, p. 259-260. — Abaissement de la pression carotidienne plus 
durable chez le chien yohimbinise que chez le chien normal determine par 
I’ac^tylcholine par la voie veineuse et par la voie sous-cutan6e. P. B. 

Injection inlraveineuse de yohimbine. Suppression del’apnee 
adr^nalinique chez le lapin; persistance d’apn6es nerveuses 
che® le lapin et le chien. Cheymol (J.), Hazard (R.) et Quinquaud (A.). 
Arch. Ini. Pharm. et Ther., 1930, 38, p. 434-437. 

Influence de la yohimbine sur les refleises du sinus caro- 
tidieii. L'hypertension asphyxique et I’hypertension par la 
pituitrine et la b^ta-t6tra-hydro-naphtylamine. Heymans (C.) et 
Bouckaert (J. J.). Arch. Ini. Pharm. el Ther., 1930, 38, p. 325-333. — 
La yohimbine, par voie veineuse, chez le chien supprime les reflexes vaso- 
moteurs partant du sinus carotidien ; elle atteuue, mais ne supprime pas 
completement les reflexes respiratoires. Elle semble done agir non sur les 
terminaisons sensitives du nerf carotidien, mais sur les elements centraux ou 
pdripheriques du rdflexe. La yohimbine supprime I’hypertension asphyxique, 
mais n’empfiche pas l’hypertension par le. lobe post^rieur d’liypophyse ou la 
fi-tetra-hydro-naphtylamine, ces deux corps agissant plus que probablement 
directement sur les fibres musculaires lisses des yaisseaux. P. B. 
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Dosage des alcaloiides de I’ergot de seigle. Oettel (H ). Arcii. 
f. exp. Path. u. Pharin., mars 1930, 149, n“ 3-4, p. 218-239. — La reaction de 
la cornutine et la precipitation par le reactif de Mayer sont inutilisables pour 
le dosage de I’ergot de seigle et de ses preparations. Seule la reaction k la 
soude permet de determiner la valeur therapeutique au point de vue teneur 
en alcaloides de I’ergot de seigle et de ses preparations. Pour lo dosage 
quantitatif la methode de Keller-Fbomjie est 4 rejeter; par centre bons 
resultats par la methode de Forst modifiee avec laquelle I’auteur a obtenu 
les resultats suivants avec un echantillon d’ergot ; ergotitrine : 0; ergo- 
pan : 0; ergotine Merck : traces; cornutine Boubelon : 0,002 ergotine 
Fromms : 0,003 ; secacornine : 0,0035; secalysat : 0,0082; clavipurine: 0,018. 
L’infuse d’ergot ne contient pratiquement pas d’alcaloides, la teneur en alca¬ 
loides de I’extrait fluide diminue fortement et rapidenit'nt: 4 part I’alcaloide 
pur (gynergene), il n’existe actuellement aucune prepaiation consiante, sOre 
et dosable, pour la therapeutique par I’ergot de seigle. P. B. 

Recherches pharmacologiques sur la teneur en alcaloides 
de preparations d’ergot de seigle. SGHiiBEL(K.) etMANGEB (J.). Arch. i. 
exp. Path. u. Pharm., 1930, 148, p. 246-256. — De toutes les preparations du 
commerce et produits seuls I’ergolamine-SANDoz et la clavipurine-GEHE et 
un extrait fluide renferment des alcaloides purs. Toutes les specialites 
d’ergot de seigle etudiees par les auteurs abaissent la pression arterielle par 
suite de leur teneur en K et en histamine, leurs effets therapeuliques sont 
dus 4 la presence d’amines biogfenesnon specifiques, tyramine et histamine. 

P. B. 

Etudes des reactions pupillaires chez les tetrapodes. VI. 
Mode d'action de I’ergolamine. Koppanyi (Th.). J. Pharm. exp. Ther., 
janvier 1930, 38, n" 1, p. 101-111. - L’instillation dans le sac conjonctival ou 
I’injection intramusculaire chez le chat de tartrate d’ergotamjne determine la 
contraction maximale de la pupille par paralysie sympathique, car I’excitation 
faradique du bout cephalique du sympathique cervical sectionn6 et 
I’injeciion intraveineuse d’adrenaline ne dilatent plus la pupille contracturee 
par I’ergotamine. Le myosis extreme apifes injection d’ergotamine est rendu 
possible par la paralysie sympathique qui permet au parasympathique 
d’exercer son action complete. Chez le cobaye I’ergotamine dilate la pupille 
par excitation sympathique. P. B. 

VII. Action sympathique de la cocaine, de ia procaine et de la 
pilocarpine. Koppanyi (Th.). J. Pharm. exp. Ther., janvier 1930, 38, n“ 1, 
p. 113-119. — Les doses massives de chlorhydrale de cocaine par voie intra¬ 
musculaire determineat une dilatation, puis une contraction de la pupille. 
La pupille contract^e par la cocaine n’est pas dilatee par I’excitation faradique 
du sympathique cervical, ni par I’injection d’adrenaline, le myosis cocainique 
est done dd 4 une paralysie sympathique. Le chlorhydrate de p'ocaine, 4 
fortes doses intramuscuUires, determine de lamydriase non suivie de myosis. 
La pilocarpijje, 4 tifes faibles doses intra-oculaires, dilate la pupille et la 
sensibilise 4 I’adrenaliue et 4rexcitution du sympathique cervical. 

Etudes exp6rimeutales et cliiiiques de I’ergotamine. I. EITet 
de I’ergotamine sur la glyccmie et sur I’hyperglyccmie adr6- 
nalinique chez les cliieos non anesthesias. Youmans |J. H.) et 
Trimble (W. H.). J. Pharin. exp. Ther., janvier 1930, 38, n" 1, p. 121-132. — 
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Aox doses non toxiques aucune action de I’ergotamine sur la glyc^mie et 
rhyperglyc6mie adrfenalinique du chien non anesthdsie. P. B. 

Efflet de I’ergotamlBe sup la frequence eardiaque des ohiens 
non anesthesias. Youmans (J. B.) et Trutblb (W. H.). J. Phann. exp. Ther., 
janvier 1930, 38, n“ 1, p. 133-144. — L’injection intra^eineuse de 0,25 a 
0,50 milligr. d’ergotamine determine un ralentrssement brusque et intense du 
coeur du chien normal non aneslh4sie. L’injection d’une faibledose d’atropine 
empfiche on supprime ce raleotissement du coeur ergotaminique. Get effet 
de I’ergotamine, dans ces conditions, est dCi principaletnent k une sensibili- 
sation ou k une action stimulante sur le m^canisroe vagal. Chez les aniinaux 
k vagues sectionn^s, I’ergotamine ralentit encore le coeur, mais beaucoup 
moinsque chez I’animal intact. P. B. 

111. E'Het de I'ergotamiDe sur la oonsommation d’oxygene du 
chien normal entrain6. Youmans (J. B.) et Thimblk (W. H.). J. Pharni. 
exp. Ther., ium 19.30,39, n° 2, p. 201-208.— L’ergotamine, aux doses de 
0 milligr. 26 par la voie veineuse, ne provoque pas de diminution appreciable 
de la production de chaleur (consomroation d’oxygbne) du chien normal pen¬ 
dant une pdriode de trois heures aprfes I’injection. On observe au contraire des 
augmentations variables de la oonsommation d’oxygfene qui ne sont plus 
probablementdues qu’a une action directe de I’ergotamine. L’injection d’atro¬ 
pine, avant ou aprfes celle d’ergotamine, ne modifle pas I’effet de celle-ci sur la 
prodoctio'n de la chaleur. P. B. 

Recherches sur Taction eardiaque de Tergotamine. Henri- 
JEAN (F.) et Waugomont (R.). Arch. Jnt. Pharm. et Ther., 1930, 38, p. 618- 
632. — La sensibilite du pneumogastrique n’augmente pas sensiblement sous 
I’acUon de I’ergotamine. L’excitalion de I’anse de Vieussens persiste j.usqu’4 
uu stdde avaac4 de I’intoxication, les elTets produits ne peuvent done 6tre 
rapportes 4 la paralysie de ce nerf. A un stade avaned de I’intoxication 
I’excitation du X, m4me faible, produit souvent I’arrSt d4finitif du coeur. 
L’adr4naline injectee apres arrgt du coeur rambne passagferement les constric¬ 
tions cardiaques qui persistent peu et sont de caracteres dilTdrents au point 
de vue electrocardiographique. Existence ici aussi d’une dissociation des 
fonctions excitomotrices et contractiles. P. B. 

Dosage de la digitale par la m^thode du vomissement chez 
le pigeon et par d’autres m^thodes. Burn (J. H.). J. Pharm. exp. 
7’ber., juin 1930, 39, n° 2, p. 221-239. — Cette mdthode donne des rdsultats 
differents, suivant le nombre des animaux employes. Quand on agit seule- 
ment sur trois pigeons I’erreur pent 4tre de 300 “/o, et quand on opfere sur 25 
seulement de 30 •/,. Quand on compare rechanlillon 4 doser et I’dtalon sur le 
mSme groupe de pigeons, la precision est lr4s augmentee, et cette mdtbode 
donne alors des rdsultats analogues aux metliodes du chatet de la grenouille. 

P. B. 

Dosage des preparations de digitale avec differents pre¬ 
cedes d'etalonnagc. Stasiak (A.), Zboray (B.) et Rico (L.). Arch. f. exp. 
Path. u. Pharm., 1930, 152, p. 273-287. — Dosage de I’activitd de cinq prepa¬ 
rations differentes de digitale comparativement 4 celle de I’etalon interna¬ 
tional par la methode des vingt-quatre heures de la grenouille et par la 
methods du chat. P. B. 
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Etudes exp^rimentales sur les tonicardiaques. II. Applica¬ 
tion des m^thodes biom^triques au dosage de la digitale. 
Nyiri (W.) et l)u Bois(L.). J. PJiarm. exp. Ther., mai 1930, 39, n“ 1, p. 99-109. 

Etudes e.xp^rimentales sur les tonicardiaques. Ill. Relations 
•des ions Ca et II et de la digitale. Nyiri (W.) et Du Bois (L.). J. Pharm. 
exp. Ther., mai 1930, 39, n" 1, p. 111-128. — Perfusion du coeur de gre- 
nouille. L’action complete de la digitale et de rouabaine se produit en 
I’absence du Ca. L’augmentation du taux du Ca (trois k quatre fois la concen¬ 
tration physiologique) renforce reflet de la digitale sur le ceeur et acc^lfere 
son action. La digitale renforce aussi les efTets de I’augmentation de la con¬ 
centration du Ca du sang et du liquide de perfusion. Les variations de la 
concentration des ions H du liquide de perfusion de 5,2 i 7,6 n’inlluencent 
pas le coeur, ce n’esl qu’au deli de ces limites que les contractions sont 
affaiblies ou supprim^es. L’action de la digitale n’est pas modifl^e par les 
variations du pH du liquide de perfusion de 3,2 k 7,6. Les rapports entre 
Paction du Ca et de la digitale ne sont done pas tres 6troits, ndanmoins les 
caraciferes semblables de leurs effets cardiaques justiQent du point de vue 
-experimental leur combinaison th^rapeutique. La strophanthine et les gluco- 
sides digitaliques ont une action sui generis sur le coeur. P. B. 

Action cardiaque du « Digitalis lutea ». Welti (C.). Arch. lut. 
Pharm. el Ther., 1930, 37, n» 3, p. 250-268. — Action th^rapeutiqne et toxique 
cardiaque de la digitale, Digitalis lutea am^ricaine, identique 4 cells du 
Digitalis purpurea. P. B. 

Action de la digitale chez les animaux a sangcliaud. 111. Sur 
la genfese de I'aceumulation. Weess (H.). Arch. f. exp. Path. u. 
Pharm., avril 1930, 150, n” 1-2, p. 14-20. — La digitoxigdnine se fixe sur le 
coeur des animaux k sang chaud d’une fa5on reversible. La teneur du coeur en 
aglycone est determines par un coefficient de partage. L’action cardiaque de 
la digitoxigenine ddpend done de sa concentration dans le sang. Dans les 
intoxications digitaliques du coeur intact, la plus grande partie du glucoside 
presente une fixation extracardiaque. Par la demolition de cetle digitoxine 
fixes extracardiaque, la digitoxigenine est liberee dans le sang, et est rapide- 
ment excretee ou detruite. La concentration du sang en aglycone est si basse 
que le coeur n’en contient pas de quantites theoriquement actives. L’accumu- 
lation s’explique uniquement par la fixation de la digitoxine elle-meme sur le 
coeur. La digitoxine fixes par le coeur est detruite avec une vitesseconstante. 
Les dernieres traces d’une dose de digitoxine juste mortelle sont detruites en 
quatre semaines environ, ce qui correspond 4 une perte quotidienne de 3 4 
4 "/o de digitoxine. P. B. 

Les efTets de la strophauthine et de la quinidine sur la fibril¬ 
lation de la langue consecutive b. I’hypoglossotomie. Bucb- 
binder (W. G.). Amer. J. Physiol., 1930, 91, p. 634-660. — La frequence des 

■oscillations de la fibrillation linguale apr4s hypoglossotomie est approximati- 
vement cells de la fibrillation auriculaire. Cette frequence est nettement 
ralentie par la qainidiiie et augment4e par la strophanthine. P. B. 

Rechercbes metaboliques sur le coeur des animaux a sang 
Troid. V. Action de la strophanthine et de Thex^tone sur la res¬ 
piration et le travail du coeur. Eismayer (G.) et Quincke (H.). Arch. f. 
exp. Path. u. Pharm., mai 1930, 150, n" 5-6, p. 308-315. — Les doses de stro- 
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phanthine qui n’exercent encore aucune action sur I’aclivit^ m^canique du 
muscle cardiaque de grenouille d4terminent une augmentation nette de la 
consommation d’oxygfene et de la production du CO* sans modification du 
quotient respiratoire. Aux doses determinant I’arrSt systolique du coeur, la 
strophanthine diminuela consommation d’oxygene et la formation du CO*, et 
abaisse le quotient respiratoire. L’hexetone, aux faibles doses ne modifiant 
pas encore I’activiie cardiaque, augmeote la formation du CO*, il eiSve le quo¬ 
tient respiratoire, sans modifier la consommation d’oxygene; les doses 
toxiques eifevent la consommation d’oxygene et la production de CO*, le quo¬ 
tient respiratoire attaint I’unite. Les doses encore plus fortes diminuent la 
consommation d’oxygene, le quotient respiratoire restant eieve. 

P. B. 

Absorption des drog;ues par la cavity ventriculaire droite. 
WiGGERS (G. J.). J. Phann. exp. 7’/ier., juin 1930, 39, n“ 2, p. 209-219. — Les 
drogues (KCl, CaCl*, adrenaline, strophanthine, ether, chloroforme, chloral, 
ephedrine et quinidine), introduites dans le ventricule droit du coeur de 
chat perfuse, determinent leur action habituelle sur le ventricule gauche, 
elles sont done absorbees par le ventricule droit et transportees au ventricule 
gauche paries canaux de Thebesius. Ces experiences justifient done la valeur 
des injections intracardiaques medicamenteuses. P. B. 

Recherches pliarmacologiques sur les semences de « Vinee- 
toxicum orfleinale ». Franzen (G.). Arch. f. exp. Path. u. Phann., 1930, 
148, p. 211-217. — Action digitalique sur le coeur isoie de grenouille. 

P. B. 

I. Action digitalique des glucosides de I’uzara sur le coeur. 
Gessner (0.). Arch. f. exp. Path. u. Phann., 1930, 148, p. 342-352. — Etude 
de faction digitalique de I’uzara. Celle-ci est due non seulement au glucoside 
cristdllise, I’uzarine, mais aussi au glucoside microcristallin, I’uzarene, et 
pour une trfes faible part k I’aglycone de fuzarine, I’uzaridine, tandis que 
ces produits de d6doublement complfetement insolubles dans I’eau et qui 
n’existent pas dans la drogue, fanhydro-uzaridine et fuzarinine, n’ont pas 
d’action cardiaque digitalique. 

II. niecanisme de i’action de I’uzara sur les organes ft flbres 
musculaires lisses, en particulier I’liitestin. Gessner (0.). Arch. f. 
exp. Path. u. Phann., 1930, 148, p. 353-368. — L’uzara agit sur la substance 
contractile des fibres musculaires lisses, determinant aux faibles concentra¬ 
tions une excitation et aux fortes concentiations une paralysis reversible. II 
agit egalement sur les terminaisons du sympathique en augmentant leur sen- 
sibilite a I’adrenaline. P. B. 

Le Gerant: Louis Pactat. 



BiUsUd iei Seieitei Plianiaetlagl^. (34° annee) NO 4. _ WRIL 1932 

so: M AIRE 

P«ges. 

M4moires originaux : 

Em. Perbot. La situation exacte des 
essais d'acclimatation du quin¬ 
quina en Indochine.209 

Roger Pouris. Lancette rdglable 
pour prSlOvement de sang. ... 213 

A. Leulier et F. Postic. InQuence 
de la nitration et de I’amination 
sur les propridtfis physiques et 
physiologiques de la indthylphd 
nylmalonyluree (riitonal) et di 
rothylphdnylmalonylurde (gardd 
nal on luminal). 

Jeanne L4vy et A. Beaune. Antago 
nisme du camphre et du chlorur 
de potassium. 

J. Bouquet. La meloukhia, Corcbc 
rus olitorius L. 

215 

217 

228 
Paul Godfrin. Note a propos de la 

recherche des traces d'albumine 
uriuaire.135 

F. Pancier et M. Jardillier. Sur 
la prdparation du laudanum de 
Sydenham (suite et fin).236 

Revue de chimie-physique: 

W. Ropaczewski. PhdnomOnes de 
labilisation colloidale et ses appli¬ 
cations (a suivre).212 

Vari6t68 : 

Em. Perrgt. Phytothdrapie apdritive. 260 

Bibllographle analytique ; 

10 Livres nouveaux.264 
2“ Journaux. Revues. Socidtds sa- 
vantes.265 

MEMOIRES ORIGINAUX 

La situation exacte des essais d’acclimatation 
du quinquina en Indochine. 

Lorsqu’en 1919, i la creation de TOffice national des Matieres pre¬ 

mieres vegetales pour la Droguerie, la Pharmacia et la Parfumerie, 

nous avons voulu nous occuper, entre autres choses, d’introduire dans 

les Colonies frangaises I’arbre h quinquina, I’enquete nous apprit bien 

vite que I’lnstitut Pasteur nous avait devanc6 et MM. Roux et Calmette 

me mirent en relations avec le D" Yersin, de passage en France. Cet 

eminent savant m’apprit que, depuis 1917, il avait entrepris cette cul¬ 

ture au Hon-Ba, station d’altitude (1.500 h 2.000 m.) proche de Nha- 

trang, ou se trouve I’lnstitut Pasteur indochinois qu’il dirige depuis sa 

fondation avec la distinction et le succes si connus de tons. 

11 n’y avait qu’a se r6jouir de cette initiative heureuse et encourager 

1. Reproduction interdite sans indication de source. 

Bull. Sc. Puarm. (Avril 1932). 
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le D' Yersin, qui promit de nous tenir au courant de ses efforts. 

Bien vite, il reconnut que !e sol granitique ne devait pas convenir a 

cette culture, et 11 fallut rechercher des terres plus fertiles etplus riches 

en humus, la condition d'altitude etant nettement insuffisante ci la 

r6ussite. M. Yersin eut alors I’idee d’utiliser des effleurements d’origine 

volcanique de couleur brun chocolat, situes pres de Dran, vers 1.000 m. 

seulement d’altitude. 

En 1923, 300 pieds de Cinchona Ledgeriana, avec quelques C. succi- 

rubra, de mauvaise apparence, furent repiqu6s ^ Dran et reprlrent 

vigoureusement, apr^s addition hien etudiee d’engrais, et ceux meme 

qui dtaient atteints de maladies des feuilles ont gueri spontanement. 

D6s lors, on proceda & des semis et nous avons regu du D' Yersin des 

graines qui furent reexpediees par nos soins, en tubes scelles dans un 

gaz inerle pour conserver le pouvoir germinatif, au Cameroun et en 

Guin6e. Ces envois ont 6t6 renouveles h plusieurs reprises sans grand 

succes, car des animateurs comme le D" Yersib sont rares, et les Ser¬ 

vices d’Agriculture, pauvres en hommes et en ressources, sont presque 

dans I’impossibilite de suivre de pareilles tentatives, m6me si les agro- 

nomes officiels en avaient le d6sir. 

En 1930, nousrecevions h Paris un premier envoi de 230 K’* d’6corces 

soumises hl’analyse & la Soci6te du traitement du quinquina; celles-cl 

donnaient plus de C de quinine, c’est-fi-dire une excellente moyenne 

dans les bonnes plantations de Java. 

Deux tonnes d’dcorces ont etd exp^diees ci nouveau, dont quelques- 

unes donnerent 7 % de sulfate de quinine. 

Ainsi furent convaincus les sceptiques, dont je m’accuse d’avoir ^te 

des le debut, quand M. A. Lambert annoncait victorieusement que les 

6corces de jeunes arbres de trois ^ quatre ans donnaient des teneurs en 

sulfate de quinine de 9 Si 12 “/o. 

La region de Dran 6tant Ires limitee, comme espace susceptible de 

r6unir les conditions indispensables k cette culture, MM. Yersin et 

Lambert ont choisi, ci 80 km. au sud, de vastes etendues sur le plateau 

de Djiring, ou, en 1926, ils ont repique en terre naturelle environ 2 hec¬ 

tares de jeunes plants provenant des semis effeclu6s sur place en 

octobre 1924, puis en juillet 1927, 1928, 1929,1930. Les reprises se sont 

effectu6es et deux des photographies aonex6es & la notice publi6e a 

I’occasion de I’Exposition sontparticulierement probantes (*). 

Ainsi done, au commencement de 1931, la superficie occupee par les 

essais de I’lnstitut Pasteur de I’lndochine, compos6e de parcelles 

repiqudes de 1923 Si 1930, est d’environ 10 hectares et sera sans doute 

etendue sur 150 hectares. 

I. A. Yersin et.A. Lambert, Essais d'acclimalalion dc I’arbre it quinquina en Indo- 
chine. Arch. Inst. Pasteur dlndocbine, 1928; Ball. Sc.pharmc., 1929, 36, p. 428-442. 
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La r6ussite de ces plantations est particuli^rement encourageante et 

fait honneur au D' Yersin, qui fut jadis aussi I’un des introducteurs, 

sinon le premier, de VHevea, qui a fait la richesse 6conomique de la 

Cochinchine, jusqu’& la crise recente de surproduction. 

La demonstration, tout en observant la plus grande prudence, semble 

faite que la culture du C. Ledgeriana, la seule espfece riche [en quinine, 

est possible en terre basaltique, sur les contreforts du massif du Lang- 

bian, k I’altitude de 1.000 m., et on saura bientbt si Ton pent le cul- 

tiver directement ou bien le greffer surle C. succiriibra, ou lui pr6ferer 

un hybride. 

Dans cette region, concluent MM. Yersin et Lambert, les qualites du 

sol semblent primer sur les conditions climateriques, car le Ledgeriana 

peut y supporter une saison seche severe, mais la selection paries arbres 

de types bons producteurs est indispensable. 

La question en est iJi, et il nous faut louer,-je le repete, la science, la 

methode et la tenacite, en regard des tentalives de I’Administration a 

peu pres nulles et que des deboires recents montrent comme ayant en* 

plus voulu se parer des plumes du paon. 

En effet, aucoursde la Session de 1931 du Grand Conseil des Interets 

economiques et financiers de I’lndochine, une discussion animee s’est 

elevee au sujet de la discussion sur les Stations d'essais des quinquinas 

du Service general de I’Agriculture, qui s’etait enfln emu des travaux du 

D" Yersin, demandant des credits eievAs pour cette culture. 

M. rinspecteur general de ce Service, au retour d’une mission agri¬ 

cole k Java, publiait en 1925 une note dans laquelle il citait incidem- 

ment la culture du quinquina en Indochine, et comme I’auteur y parais- 

sait vouloir ignorer ou tout au moins dedaigner les essais de I’lnstitut 

Pasteur le D' Yersin s’est justement froisse, d’oii un certain malaise 

dans les relations des deux Services qui auraient du s’entendre et col- 

laborer intimement k une oeuvre d’interAt general evident. 

« Chacune des parties se drapant dans sa dignity, le malentendu a 

persists et le Service de I’Agriculture a 6td amen6 A creer sa station 

propre d’essais des quinquinas de Lang-Hanh. Son installation et son 

entretien ont cout6 au budget general de I’lndochine des sommes consi¬ 

derables ; mais nous 6tions dans la periods des « vaches grasses » et 

M. le Directeur des Finances ne doit pas regretter I’attribution de ces 

cr6dits, qui auraient peut-etre 6t6 d^penses par ailleurs pour des fins 

inoins utiles. » 

Pourtant personne n'ignorait les essais de I’lnstitut Pasteur publics 

par la Revue de Botanique appliquee du professeur A. Chevalier et 

reproduits dans d’autres publications, ce qui fait dire encore fort juste¬ 

ment par le O'" Yersin « qu’il serait temps pour les uns et les autres de 

renoncer k toute apparence de manque de liaison qui ne peut que des- 

servir I’int^ret general et qu’il faut souhaiter un changement complet 
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de m6thode dans les relations enlre les Services agricoles et I’lnsiitut 

Pasteur » (*). 

Si Ton songe que I’industrie francaise fabrique environ 65 tonnes de 

sulfate de quinine par an, sur une consommalion mondiale de600 tonnes 

environ, c’est i-dire 11 %, on voit que I’onpeut 6valuer 1.500 hectares 

la superficie plantee en quinquinas qui serait necessaire nos besoins 

industriels. 

Dans une publication de I’Office des Matifires premieres parue en 1922 

intitul6e : Quinquina et Quinine, j’ai montre la situation de la France 

contingentee s6v6rement par le Consortium hollandais!... 

Quel que soit le d6sir que nous puissions avoir de ne pas g6ner une 

puissance voisine, il ne saurait etre question de renoncer & produire sur 

notre sol une drogue aussi indispensable que la quinine. Les souvenirs 

de la Grande Guerre sont encore trop r^cents pour qu’on envisage sans 

apprehension le fait que la matiere premiere ndcessaire i sa fabrication 

est tout entiere le monopole d’un seul Etat europ^en. 

II va sans dire que c’est une question de prix de revient, car les plan¬ 

tations de Java, puissamment organisees, peuvent entreprendre une 

lutte economique dangereuse; c’est pourquoi je n’ai jamais hesiteisou- 

tenir que la production des ecorces de quinquina etait avant tout un 

probleme national, mais qu’il ne fallait pas entrainer sans reflexion les 

colons k s’adonner cette plantation. 

Chacun de nos groupes coloniaux a le devoir de poursuivre des expe¬ 

riences en vue d’acclimater meme une espece riche en quinine de pre¬ 

ference, ou seulement riche en alcaloldes comme le C. succinibra, pour 

avoir, en cas d’isolement de la Metropole, une possibilife de fabriquer 

sur place des extraits de quinquina, dont Faction centre la malaria n’est 

pas negligeable et dans certains cas estimee k I’egal de la quinine elle- 

meme. 

Le D*’ Yersin n’est pas partisan des plantations d’Etat, car on sail 

« combien dispendieuses sont les entreprises industrielles de cette 

nature «; il a sans doute raison, mais, pour ma part, devant un 

dumping certain, si des plantations de cette valeur industrielle deve- 

naient une menace pour Java, il y a lieu de songer b une protection 

efficace des colons qui auraient entrepris cette culture. 

Mais, il ne faut pas s’imaginerque nous en sommes iSi et il n’apparait 

pas que nos groupes coloniaux puissent facilement fournir des surfaces 

suffisantes, reunissant les conditions multiples Ji realiser pour une cul¬ 

ture a rendement convenable, les terrains volcaniques riches situ6s en 

regions tropicales et en altitude d’environ 1.000 m. y sont bien rares. 

Non sans raison le O'" Yersin estime « imprudent d'entreprendre dans 

1. D"’ Vehsin. Question des quinquinas. Notice extraite de la session du Grand 
Congeil des Interets ceonomiques et financiers de I’lndochine. Saigon, 1931, p. 3. 
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la region de Blao, 800 m. d’allitude (comme le voudrait le Service 

agricole), une grande plantation de quinquina ». Des essais pr61imi- 

naires sont indispensables h celte altitude tres probablement insuf- 

fisante. 

Mieux vaut attendre les r6sultals des essais que dirige ce savant dans 

des stations de 300 m., 600 na., 800 m., 1.600 m. en terres rouges; d6j4 

les premieres constatations ne sont pas favorables aux stations trop 

basses ou trop 61ev6es. 

L’lnstitut Pasteur a couru le risque de planter 150 hectares Diom, 

il vaut mieux attendre et voir ce qu’il adviendra de cette tentative sur 

une grande 6chelle avant de I’imiter. 

Cette conclusion d’un homme d’exp^rience et de grand savoir esl la 

plus sage, et le Grand Conseil en a ainsi decide. 

Em. Perrot. 

Lancette r^glable pour pr616vement de sang. 

Pour preciser le diagnostic de certaines maladies, un examen de 

sang est aujourd’hui souvent indispensable. Dans un grand nombre de 

cas, il suffit d’une quantity minime de sang : une ou quelques gouttes. 

C’est ce qui a lieu pour v6ri6er la coagulability, pour un examen cyto- 

logique ou une numyration globulaire, pour determiner le groupe 

sanguin, etc. 

Aprys avoir nettoyy k I’alcool ou Tether la pulpe de Tindex, on 

laisse sycher ety Taide d’une instrumentation primitive (vaccinostyle, 

ypingle flambye, plume k ycrire), on provoque I’ycoulement d’une 

minime quantity de sang. On laisse s’ychapper la premiyre goutte sans 

Tutiliser et on recueille.les autres y fln d’examen. 

Dans ces conditions, il est quelquefois impossible d’obtenir le resultat 

voulu du premier coup; c’est pourquoi Bensaude (*) a imagine une lan¬ 

cette y curseur qui permet de limiter k volonty la profondeur de la 

piqure et de provoquer celle-ci par le dydenchement de Tappareil. 

C’est un instrument trfes ingenieux, mais que Ton trouve dans le 

commerce y un prix assez yiev6. 

Avec Taide de mon collaborateur, Birger Carlsson, y Thopital Leo- 

pold-Bellan, nous avons cherch6 k simplifier le mycanisme et nous 

1. Voir R. Douris. Guide pratique pour J'aaalyse du sang, p. 6, Vigot frAres, 
Aditeurs, Paris, 1925. 
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avons abouti au dispositif suivant qui permel d’obtenir les memes 

resultats. 

L’appareil est represent4 par la figure A, k I’^tat de repos, et par B k 

l’4tat de fonclionnement; la figure C en montre les diverses pieces. 

La lancette est essentiellement constitube par une pointe, acer4e k 

son extr6mit6, L, et munied’un embout cylindrique E en relation avec 

un bouton poussoir P. 

Entre I’embout E et le bouton poussoir glisse un petit cylindre creux 

E de 8 mm. de long portant un pas de vis femelle. 

Un tube 0, aveclumiSre centrale et pas de vis m41e i sa parlie inf6- 

A S C 

rieure, permet la reunion du dispositif d4crit ci-dessus avec un ressort 

boudin R, qui, dans I’appareil, vient buter sur I’embout E. 

Le mode d’emploi est des plus faciles; on place I’extr6mit4 O it 

I’endroit o(i on veut faire la piqCire et on presse sur le bouton P. La 

penetration plus ou moins grande de la lame ac6r6e est obtenue par un 

r^glage, avant I’emploi. Pour cela on visse plus ou moins le cylindre F 

et on exerce une pression sur P, ce qui permet de se rendre compte de 

la longueur de la lame. 

M. Dubernard (*) a bien voulu se charger de la fabrication de cette 

lancette. Peu cobteuse et d’un nettoyage facile, elle est susceptible de 

rendre service k ceux qui s’occupent de recherches biologiques. 

Roger Douris. 

1. L. Dubebnabd, 3, de Bdarn, Paris, IIP. 
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Influence de la nitration et de I’amination 
sur les propriet6s physiques et physiologiques 

de la m6thylph6nylnialonylur6e (rutonal) 
et de I'ethylphenylmalonyluree (garddnal ou luminal). 

En 1924, Ranmez* proposa, comme moyen de diagnose du gard^nal, 

de le transformer en azoique color6 apres nitration, amination, diazota- 

tion et copulation avec divers phenols. Ces recherches I’ont amen6 a 

preparer divers derives nitres du gardenal, mais il ne semble pas avoir 

tente d’isoler le d6riv6 amin6. Nous avons repris ces recherches que 

nous confirmons en ce qui concerne la nitration, et nous avons r6ussi ri 

obtenir le d6riv6 anaine par reduction du nitrogard6nal h I’aide de r6tain 

et de I’acide chlorhydrique. De plus, la meme serie de reaction appli- 

quee au rutonal nous a permis d’isoler des d^riv^s analogues. 

Nous avons done pr^par^ les corps suivants*: 

Nitrophenyl6thylmalonylur6e P. F.278° 
.Atninophenylelhylmalonylurie P. F.213° 
.\itrophenylm4thylmalonylur6e P. F.218° 
AtninophAnylmethylmalonylurfee P. F. 226° 

En pr^parant ces corps notre but a ete de determiner I’influence des 

substitutions nitree et amin6e d’abord sur le coefficient de partage et 

ensuite sur les propri6t6s hypnotiques. Jusqu’ici cette 6lude avait 6te 

poursuivie surtout dans le sens du poids moleculaire des substituants 

neutres aliphatiques ou aromaliques et en fonction de I’indice d’iode 

des lipides utilises comme solvents 

Void comment nous avons determine le coefficient de partage et les 

r6sultals obtenus group6s en tableau. 

Nous avons oper6 sur des solutions aqueuses saturees k chaud et 

abandonnees quelques jours hla temperature du laboratoire. 

Pour obtenir une Emulsion homogene des deux solvents, en I’espece 

I’eau et I’huile d’olive, nous avons suivi la technique de L. Veulz (/oe. cit.). 

Dans un flacon, bouchant h r6meri, de 200 cm’ environ, nous avons 

mesure oO cm’ d’huile, et, a I’aide d’une burette graduee, nous avons 

1. Ranwez. Reactions caract^ristiques du lunainal. Journ. Pharm. Belgique, 1924, 
6, p. 410 et 450. 

2. F. PosTic. These pharmaciea superieur, Lyon, 1931. 
3. L. Vklluz. Sur les propriAtis biochimiques des liaisons dthylfiniques. These doc¬ 

toral es scieaces, Lyon, 1928. 
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vers6 la solution aqueuse d’hjpnotique lenlement, centimetre cube par 

centimetre cube, ci raison de 2 cm’ environ par minute et en agitant con- 

tinuellement le flacon. 

Lorsque toute la solution aqueuse a ete versee, on agite energi- 

quement pendant quelques minutes. On obtient ainsi une emulsion 

homogene, stable pendant une ou deux heures. Apres centrifugation, 

nous avons filtre plusieurs fois sur flltre en papier et avons evapore une 

partie aliquote de la solution aqueuse A I'etuve h 100°. 

Dans tous les cas, nous avons employe des volumes egaux des deux 

solvents. La formule devient done 

puisque v— v'. 

Nous rapportons, dans le tableau suivant, les chifTres obtenus. 

Les solubilites indiqu6es avant et apres agitation avec I’huile sont 

les moyennes de deux, trois determinations et plus, faites sur chacune 

des solutions considerees. 

SOLL'BILITE 
pour 1.000 cm* 

avaDt agitation 

SOLUBILITi ”/„ COEFKICIEHT 
apr^s agitation de parlage 

X K 

Son6ryl. 

Dial . . 

Phanodorm . . . 

Gardenal .... 

Nitrogardenal . . 

Aminogarddnal. . 

Rutonal. 

Nitrorutonal . . . 

Aminorutonal. . . 

3,82 
3,84 j 3,83 

1,03 
1,012 2,73 

1,36 
1,32 
1,84 
1,70 
1,74 
0,89 
0,89 
0,87 
0,88 
0,30 
0,38 
1,94 

^ 0,88 

} 0,34 

0,7877 
0,812S 
1,00 
1,18 
0,92 

0,33 
0,30 
0,35 

0,25 
0,21 
1,86 
1,84 

1,64 

0,47 

0,048 

0,664 \ 
0,64 [ 0,652 
0,632 \ 

3,44 
3,452 3,446 

0,10 

0,234 
0,224 ; 
0,260 

0,10 

0,04 

On constate en consid6rant la colonne des solubilites dans I’eau que la 
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nitration du gardenal et du rutonal a pour effet de diminuer la solubility. 

,Au contraire, la fixation du groupe NH* sur le noyau benz6nique des 

deux veronalides augmente celte solubility, de mSme que la saturation 

partielle du gardSnal qui aboutitau phanodorm. 

On voit, d’autre part, que le soneryl, le gard6nal, le rutonal, le dial 

possedent un coefficient de parlage eleve, mais que les amines 6tudiees, 

plus solubles dans I’eau, ont un coefficient de partage faible comme 

aussi les derivys nitrys. Or, a cet abaissement notable du coefficient de 

partage, correspond une disparition despropriytys hypnotiques caracte- 

ristiques desdyrivys barbituriques nonsubstituys. En efifet, alorsquedes 

doses.de 0 gr. 10 de gardynal et de rutonal amynent un sommeil suivi de 

mort le plus souvent, chez le cobaye, des doses de 0 gr. 50 des dyrives 

nitrys ou aminys ne paraissent avoir aucune action apparente. Dans 

certains cas, nous avons cependant note une lygere action hypothermi- 

sante des derives amines. Cette action se traduit par une chute ther- 

mique de O'V environ. 

A. Leulier. F. Postic. 

{Laboratoire de Pharmaeologie de la Faculte de medecine 

et de pharmacie de Lyon.) 

Antagonisme du camphre et du chlorure de potassium. 

Lorsqu’on suit les variations du rythme cardiaque sur le coeur in situ 

par la mythode de suspension, on constate que les injections intramus- 

culaires d’huile camphree et d’un certain nombre de dyrivys solubles du 

camphre ne produisent aucun efifet apparent sur le coeur normal de 

chien. II n’en est plus dc meme lorsque les Injections sont faites chez un 

animal intoxiquy prealablement avec un sel de potassium ionisy 

dont la toxicity a yty signaiye par Claude Bernard el Grandjean 

et ytudiye en dyiail par Busquet et Pachon (*), apres injection de 

fortes doses par voie intraveineuse. Nous nous sommes proposy 

d’appliquer cel antagonisme h I’ytude comparye de quelques dyrivys 

du camphre. Nous nous sommes alors heurtys k un certain nombre de dif- 

ficultys, car des le dybut de nos essais nous avons remarquy, d’une part, 

que de petites doses de potassium injectyes par voie intraveineuse pro- 

voquent un efifet dypressif trop peu durable pour que Ton puisse juger 

1. Busqcet et Pachon. C. H. Ac. Sc., 1907, 144, p. 1065; Journ. de Physiol, et de 
Pathol, generale, 1909, 2, 242. 
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de I’aetion anlagoniste du camphre et que, d’aulre pari, de fortes doses 

de potassium provoquent irr^m^diablement la mort, quelle que soil la 

dose de camphre inject^e ulterieurement. 

Nous avons alors oper6 diff^remmeat et nous avons injects le chlo- 

rure de potassium ^ des chiens ayant prealablement reeu des doses 

variables d’builecamphr^e ou de solutions aqueuses de quelquesd6riv6s 

du camphre. Dans ces conditions, nous avons observe une diminution 

notable des etfets d6pressifs cardiaques lorsque nous injeetions de 

petites doses ou des doses moyennes de CIK, et un retard considerable de 

la tremulation ventriculaire lors de I’injection de doses massives de CIK. 

De plus, chez lescobayes ayant re9u prealablement du camphre, nous 

avons observe un pourcentage de survie depassant de beaucoup celui 

obtenu chez des animaux auxquels la meme dose de CIK est injectee 

seule. 

Ainsi le camphre semble exercer une action antagoniste vis-i-vis de 

I’intoxication cardiaque causee par le chlorure de potassium. 

Avant de formuler les hypotheses que nous ont sugger6es ces faits, 

examinons trds brievement, d’apres les donnees de la litterature, quels 

sont, d’une part, les elTets du camphre sur le muscle cardiaque et, 

d’autre part, le mecanisme de I’intoxication du coeur par le chlorure de 

potassium. 

I. Action cardiaque du camphre. — L’action cardiaque est connue 

depuis de longues annees en therapeutique, mais malgre de nom- 

breuses experiences effectuees avec ce medicament le m6oanisme de 

son action n’est pas encore completement eiucide. 

Nous resumerons rapidement lesessais elTectues dans ce but, et nous 

distinguerons trois ordres de faits, a savoir : faction du camphre, d’une 

part, sur le coeur isol6 des homeothermes et des hoieothermes; d'autre 

part, sur des coeurs soumis aux excitations 61ectriques; enfin, sur des 

cceurs soumis & faction de diverses substances. 

1° Action du camphre sur le coeur isole des holeotliermes et des 

homeothermes. — On sait que, sur le coeur isoledegpenouille,lecamphre, 

e des dilutions assez grandes et variant d’ailleurs dans des limites tres 

etroites, peut ameiiorer famplitude et le rythme des mouvements du 

coeur (‘}. Des que ces concentrations sont depass6es, le camphre agit 

comme depresseur cardiaque (®). C’est sans doute par suite d’une action 

1. Frolich et Pick. Arch. exp. Pathol. PItarm., 1918, 84, p. 250; Joachimoglu 
Areh. exp. Path. Pbarm., 1911, 80, p. 2S9. 

2. Alexanohr-Lewin. Arch. exp. Path. Pbarm., 1890, 27, p. 226; Bouisset. Journ. 
de Pbys. et de Path., 1926, 24, p. 255; Tamura, Kittaka el Ishidate. Proc. Imp. Ac., 
1930, 6, p. 175. Ces dernierj auteurs signalent une aelion cardiotonique tardive qui 
serait due au produit de transformation du cimphre qii’ils ont isol6 et dont les effets 
cardiotoniques sont immddiats. Hasdovsky {Arch. exp. Path. Pbarm., 1923, 99, 
p. 115) avail siguald antdrieurement des faits analogues sans isoler de substance. 
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analogue sur le coeur de chat que Seligmann (') a obtenu des rdsultats 

apparemment contradictoires. Enlin Frolich et Pollak {”) puis Bouisset 

(lac. cit.), d’autre part, signalent des resultats analogues, les premiers 

sur le eceur de rat, le second sur des coeurs de chat et de lapin. 

2“ Action da camphre sat le coeur soumis a des excitations electri- 

(jues. — Gottlieb (*) a montrd que sur le cceur de chien in situ ou sur le 

cceur de chat in situ le camphre injects par voie intraveineuse sup- 

prime les fibrillations qu’un courant de frdquence d6termin6e produit 

normalement chez cet animal. Le camphre supprime fegalementlesmou- 

vements ondulatoires provoques par le courant electrique sur le coeur de 

grenouille par Frolich et Grossmann ('), el par Boruttau (“). Ce dernier 

auteur observe en outre que des effets de restaurationeardiaque peuvent 

s’observer en perfusant uii cceur de grenouille lds6 par des excitations 

electriques avec un liquide riche en potassium et pauvre en calcium. Le 

potassium h faibles doses aurait done, dans ces conditions, une action 

analogue h celle du camphre. 

3° Action du camphre sur le coear soamis a Faction (fun certain 

nombre de medicaments. — Boehm (‘) et, apres lui, Cmono (’) ont montre 

qu’un coeur de grenouille Idse par perfusion d’bydrate de chloral 

reprend son amplitude et son rylhme primitifs si on le perfuse avec 

des solutions de camphre de faibles concentrations. Frolich el Gross- 

MANN (’) ont montre sur la grenouille que le camphre supprime les effets 

cardiaques des digitaliques; Frolicu et Pollack (loc. cit.), en experimen- 

tantsur le cceur de rats intoxiques par du chloroforme, du phosphore, 

de la strophanthine ou de Fyohimbine, ontmis en Evidence Faction anti- 

dotique du camphre qui consisterait dans tons les casen une diminution 

de Fexcitabilit6. 

En resume, le camphre en augmenlant Fexcitation het^rotrope semble 

proleger le coeur lesd non seulement par le courant 6lectrique mais 

encore par un poison cardiaque quelconque. 

II. Action gardiaoue de l’ion potassium. — Si de faibles doses de sels 

ionisables de potassium ajoutees au liquide de perfusion sont capables 

de ranimer un coeur isol6 de grenouille 14s6 par des excitations fara- 

diques, par contre de fortes doses de potassium produisent sur le cceur 

isole des holeothermes et des homeolhermes un arrfit d^finitif. 

Busouet el Pachon (’) ont monlr6 que FarrM diastolique du coeur du 

1. Seligmakn. Arch. exp. Path. Pharm., 1905, 62, p. 333. 
2. Frolich et Pollak. Arcb. exp. Path. Pbarm., 1920, 86, p. 104. 
3. Gottlieb. Zeils. f. exp. Path., 1906, 2, p. 784. 
4. FrOlich et Grossmann. Arch. exp. Path. Pbarm., 1921, 89, p. 1. 
5. Boruttau. Zeils. f. exp. Path., I9i9, 20, p. 44. 
6. Boehm. Arch. exp. Path. Pharm., 1905, 52, p. 346. 
7. Chiodo. Arch. int. Physiol., 1928, 20, p. 225. 
8. FrOlich et Grossmamn. Arch. exp. Path. Pharm., 1918, 82, p. 177. 
9. Busqeet et Pachoh. C. It. Soc. Biol., 1907, 72, p. 785. 
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au potassium se diff^rencie nettement de I’arr^t du coeur produit par 

excitation du pneumogastrique. De leurs experiences, ils concluent que 

« le potassium produit Farret du coeur en paralysant directement la fibre 

musculaire cardiaque impuissante des lors d’elle-meme Ji se contracter ». 

III. Antagonisme du camphre et du potassium. — Nous venons de voir 

que le potassium agit sur le coeur en intoxiquant la fibre musculaire 

cardiaque, et que d’une facon gen^rale le camphre exerce vis-a-vis de 

certains poisons une action antagonists sans que le mecanisme de cette 

action soit 61ucide.‘Nous avons pense que, pour ce qui concerne Fanlago- 

nisme camphre-potassium, le camphre exerce peut-6tre une action pro- 

tectrice de la fibre cardiaque, soit parce qu’elle empSche la fixation ulte- 

rieure de potassium, soit parce qu’elle rend plus l&che cette fixation et 

permet l’61imination plus facile de I’ion potassium. 

Voulant prdciser cette hypothese, nous avons effectu^ des dosages de 

potassium dans le plasma et dans le coeur de chiens ayant ou non recu 

du camphre et intoxiqu^s par la meme quantity de CIK, mais les chiffres 

obtenus n’ont pas 6t6 suffisamment concordants pour que nous puis- 

sions en faire 6tat. 

Nous nous bornerons done A signaler ce nouvel antagonisme du 

camphre et du potassium sans qu’il nous soit possible d’en indiquer le 

veritable mecanisme. 

Dans l’expos6 experimental qui suit, nous avons rassemble les expe¬ 

riences effectu6es sur le cobaye et sur le chien. 

Nous avons, dans tons les cas, determine prealablement les doses 

toxiques de CIK sur des animaux temoins puis examine Faction des 

memes doses sur des animaux ayant prealablement recu du camphre. 

I. Experiences chez le cobaye. — Nous avons effectue sur cet animal 

deux series d’experiences: 1" nous avons fixe la dose de CIK capable de 

determiner la mort de 70 80 “/o des animaux en une heure environ; 

2“ nous avons injecte des doses sensiblement 6gales ou superieures de 

CIK e des cobayes ayant re?u prealablement par voie hypodermique des 

derives solubles du camphre; nous avons pu constater que ces animaux 

resistaient, pour la plupart, ii Fintoxication provoquee par des doses de 

CIK generalement mortelles pour des animaux normaux. Les diverses 

experiences que nous avons r6alis6es sont developpees ci-dessous. 

1“ Determination de la dose toxique de CIK chez le cobaye. — Nous 

avons, dans nos experiences, utilise une solution de CIK A 16 7o et nous 

avons pratique chez le cobaye une injection intramusculaire. Les signes 

de Fintoxication due au potassium apparaissent le plus souvent assez 

tardivement, dix 4 quinze minutes avant la mort; la respiration estalors 

haletante, le coeur devient arythmique, Fanimal se couche sur le flanc 

avec une paralysie du train anterieur. De temps en temps, apnaraissent 
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des mouvements violents et incoordonn^s. Enfia, aprfes quelques respi¬ 

rations profondes, suivies d’une serie de respirations dont I’amplitude 

diininue progressivement, survient la mort. 

Les r^sultats exp6riinentaux qiii sont resumes dans le tableau I nous ont 

montre que la dose de 0 gr. 95 de CIK par kilogramme d’animal provoque 

la mort d’environ 78 “/„ des cobayes mis en experience, dans un temps 

voisin de soixante minutes. 

Tableau ). 

1 . 520 58 
2 . 800 64 
3 . 580 58 
4 . 760 48 
5 .  510 45 
6 . 620 59 
7 . 700 Survie. 
8 . 660 86 
9 . 700 Survie. 

2“ Action aiHagonisle des derives solubles du camphre vis-a-vis de 

Fintoxication provoquee par CIK. — a) Dans une premiSre s^rie d’expe- 

riences nous avons injecl6 aux animaux une dose globale d’un derive 

soluble du camphre, camphosulfonate de soude ou camphocarbonate de 

diethylamine, correspondent 4 0 gr. 10 de camphre ('), puis une dose 

de 0 gr. 95 de GIK par kilogramme d’animal; nous avons constate que, 

dans ces conditions, 75 °/„ des animaux ont survecu. On trouvera ces 

resultats consignes dans le tableau II. 

750 Survie. 
450 Survie. 
520 Survie. 
560 Mort en 65 
550 Survie. 
560 Mort en 65 
.500 Survie. 
500 Survie. 

1. Nous soiiimes heureu.x de remercier ici tes firmes Dausse et Robert et Carri2re 
qui ont Men voulu nous prdparer I'une du campbosulfonate de soude, I’autre du 
caraphocirbonate de diOthylamine titrd a 10 “/<, en camphre. Nous avons d’ailleurs 
obtenu des resultats analogues avec des solutions de camphocarbonate de soude. 
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b) Dans une deuxifeme serie d’expf^riences, nous avons injects au 

cobaye la m6me dose de camphre, soil 0 gr. 10, puis 1 gr. de CIK par 

kilogramme; dans ces conditions les animaux t6moins et les animaux, 

ayant re^u prealablement un des d^riv^s solubles du camphre, sont tous 

morts dans un laps de temps variant de cinquante soixante-dix 

minutes. 

c) Entln, dans une troisifeme s6rie d’experiences, nous avons injects 

prealablement au cobaye une dose double |de camphre (0 gr. 20), puis 

1 gr. de CIK par kilogramme. Dans ces conditions, les animaux ont 

survecu dans la proportion de 2 sur 3. Au contraire,les animaux n’ayant 

recu que le CIK, a raison de 1 gr. par kilogramme, sont tous morts dans 

un d6lai variant de soixanle a soixante-cinq minutes. 

II. Exp^:biences chez le chien. — Nous avons effectue sur cet animal 

deux series d’exp6riences. Les premieres ont eu pour but de fixer la 

dose loxique de CIK chez le chien, soil qu’on injecte de petites doses 

repet^es par intervalles de deux A cinq minutes, soil qu’on injecte 

d’emblee de fortes doses. 

Dans une seconde serie d'experiences nous avons injecte des doses 

analogues h des animaux ayant recu prealablement des derives solubles 

du camphre par voie iniraveineuse. Nous avons constat6 que le chien 

resiste dans ces conditions A I’intoxication due au CIK et que, tout au 

moins, quand le chlorure de potassium injecte en une fois ne dApasse 

pas la dose minima mortelle (3 centigr. par kilogramme), il faut, pour 

obtenir la mort, utiliser des quantitAs totales de CIK tres supArieures A 

la dose toxique prealablement dAterminee. Par contre, si on injecte 

d’emblAe la dose de 3 centigr. 5 <;u de 4 centigr. par kilogramme, 

I’aoimal meurt meme s’il a recu antArieurement des quantitAs conside¬ 

rables de camphre. 

1“ Determination de la dose toxique de CIK chez le chien. — a) 

Action des petites doses repetees de CIK : Nous avons etudie prAala- 

blement chez le chien Taction toxique de CIK injecte par petites doses 

repetAes par voie intraveineuse et suivi la marche de Tintoxication car- 

diaque en enregistrant les mouvements du ventricule et de Toreillette 

du chien chloralose dont on a ouvert le thorax et chez lequel on pratique 

la respiration artificielle. Nous avons utilisA dans ces essais une solu¬ 

tion de CIK A 4 

Les premieres injections de 0 centigr. 5 ou de 1 centigr, de CIK par 

kilogramme n’ont qu’une action assez faible sur Tamplitude et la fre¬ 

quence du rythme cardiaque. Cependant lorsque Tanimal a dAjA regu 

7 a 9 centigr. de CIK, chaque nouvelle injection provoque une diminu¬ 

tion de Tamplitude, diminution surtout marquAe pour Toreillette et un 

ralentissement notable du rythme cardiaque. Peu A peu ces phAnomenes 

s’exagerent et la mort survient quelques secondes apres la derniAre 

injection par arrAt diastolique du coeur suivi de fibrillation. 
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Comme on le voit, dans les experiences 1, 2, 3, 4, 5 r6sum6es dans le 

tableau III, dans ces conditions la mort peut @urvenir lorsque I’animal 

a recu entre 6 et 26 centigr. 3 de CIK par kilogramme (les injections de 

0 centigr. 5 et de 1 centigr. de CIK par kilogramme 6tant efTectudes de 

deux 4 cinq minutes d'intervalle). 

Dans une premiere colonne, nous avons indiqu6 le poids des animaux 

mis en experience, dans une deuxieme colonne le nombre d’injections 

de CIK, dans une troisifeme colonne la quantile totale de CIK (centigr. 

par kilogramme recu par I'animal). 

1 . . . cf 8i300 6 injections de i centigr. » 6 

!6 — de 0 centigr. 5 \ 
5 - de 1 centigr. » i 12 
2 — de 2 centigr. » ) 

i9 — de 0 centigr. SO \ 
20 - de 1 centigr. .. ( 26, S 

2 — de 2 centigr. » ) 

D’autre part, si Ton injecte d’emblee des doses de 2 centigr. de CIK 

par kilogramme, quel que soil I’^tatant^rieur dii coeur, on observe tou- 

jours, en m4me temps qu’une diminution importantedel’amplitude auri- 

culaire et ventriculaire, une diminution plus marquee du c6te auricu- 

laire, un ralentissement du rythme avec, dans certains cas, un arr6t 

diastolique. Le coeur qui esttres dilate deborde le pericarde sur lequel il 

repose. Dans certains cas (.37,50 des experiences) la mort survient 

des la premiere injection de 2 centigr. de CIK par kilogramme, par 

fibrillation aurieulaire ventriculaire. Mais lorsque I’animal resisle a cette 

premiere injection, le rythme cardiaque reprend sa vitesse, I’amplitude 

cardiaque s’amplifie et depasse meme rapideraent I’amplitude initiale; 

les injections suivantes produisent le plus souvent les memes pheno- 

menes mais atlenues. Aprfes cette p4riode, les ph6nomenes s’exagerent 

et la mort survient, le plus souvent lorsque I’animal a re^u de 2 4 

10 centigr. de CIK par kilogramme (exp. 6, 7, 8, 9, 10, 11); exeep- 

tionnellement des animaux plus resistanls (exp. 12 et 13) peuvent rece- 

voir 18 4 20 centigr. de CIK par kilogramme par doses de 2 centigr. par 

kilogramme. 
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Nous avoiis r6uni dans le tableau IV les exp6riences effectuees sur 

8 chiens. 

Tableau IV. 

i*oins DOSE DE CIK 
QUANTITE 

de CIK 
x"’ d’ordre des chiens injeeWe en une fois determinant 

(K«*) (cenligr. par K“) 
{cenligr. par K®) 

6. . . Cf 18,900 1 injection de 2 centigr. 2 
(5*13,900 1 — de 2 centigr. 2 

8. . . 9 n,ooo 1 — de 2 centigr. 2 
9 . . . 9 7,300 4 — de 2 centigr. 8 

to. . 9 7,200 
(2 — de 2 centigr. 
I 1 — de 4 centigr. I-» 

11 . . , d* 10,000 
(3 — de 2 centigr. 
1 1 — de 4 centigr. 1 •» 

12 . . 9 12,000 9 — de 2 centigr. 18 
13. . . d* 9,200 10 — de 2 centigr. 20 

b) Action des fortes doses de CIK iajectees en une fois. — Les doses 

de 3 cenligr., de 3 centigr. S et de 4 centigr. par kilogramme d’animal 

se sont toujours montr^es mortelles (fig. 1) chez le chien, lorsqu’elles 

6taient injectfees d’embl6e, et ont provoqu6 la mort de 100/100 des ani- 

maux inject6s (10 exp.). 

2“ Action antagonists des derives solubles du camphre vis-a-vis de 

I’intoxication provoqiiee par CIK. — Nos experiences ont et4 effectuees 

de la facon suivante. Nous avons injecte par voie intraveineuse des 

doses r^petees des derives solubles du camphre h raison de 0 gr. 10, 

0 gr. 20, 0 gr. 30 et 0 gr. 60 de camphre en une fois. Le camphre ainsi 

injecte n’agit pas sur le cceur normal du chien et nous n’avons observe 

aucune modification appreciable du rythme cardiaque et de son ampli¬ 

tude. Apres les injections de camphre, nous avons pratique des injec¬ 

tions de CIK. Chaque injection de CIK agit encore sur le rythme el 

I’amplitude cardiaque en ralentissant celui-lA et en diminuant celle-ci, 

mais ces deux actions sont nettement moins imporlantes chez I’animal 

traite prealablement par le camphre que chez I’animal normal. 

On pent comparer (fig. 2 et 3) I'effet sur I’oreillette et le venlricule 

d’une dose de 2 centigr. de CIK par kilogramme chez deux chiens dont 

I’un est normal et dont I’autre (fig. 3) a recu prealablement une dose de 

0 gr. 6 de camphre. Chez le chien normal, 2 centigr. par kilogramme de 

CIK provoquent un arrSt cardiaque qui se prolonge sept A huit secondes. 

Au conlraire chez le chien ayant re^u prealablement0 gr. 60 de camphre 

les mouvements auriculaireselventriculaires sontextremement ralenlis, 

mais non completement inhibes. 

a) Action des doses moyennes repetees de CIK chez les chiens ayant 

recu prealablement du camphre. — Nous avons toujours injecte d’embiee, 

dans cette serie d’experiences, A des chiens ayant recu du camphre des 
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doses de CIK au moins egales k 2 centigr. par kilogramme d’animal. Si 

nous exceptons deux experiences (19 et 20) dans lesquelles les animaux 

sont morts apr^s avoir regu 2 i 4 centigr. par kilogramme deClK, tons 

les autres, c’est-Ji-dire 5 sur 7, ont r6siste k de fortes doses de CIK, 19 e 

31 centigr. par kilogramme (exp. 14, lb, 16, 17, 18). Bien entendu il a 

ete necessaire depratiquer entre les injections de CIK des injections de 

0 gr. 10, 0 gr. 20, 0 gr. 30 de camphre, de telle sorte que la dose de 

camphre’totale injectee a varie de 2 e 6gr. Nous axons vu ci-dessus que 

dans les memes conditions les animaux n’ayant pas regu de camphre 

succombent dans la proportion de 6 sur 8 lorsque les doses de CIK 

inject6es varient de 2 ^ 10 centigr. 

Nous donnons dans le tableau V le r6sum6 des experiences que nous 

avons etfectu6es. Nous avons ajout6 dans ce tableau aux colonnes indi¬ 

quant le poids du chien le nombre des injections de CIK et la qiiantit6 

totale de CIK inject6e, une quatrifeme colonne indiquant les doses de 

camphre recues par les animaux mis en experience. 

de 
camphre 
injecl^e 

2 gr. 2 

1 gr. 7 

6 gr. 5 

1 gr. 
0 gr. 0 
0 gr. 9 

b) Action des doses morlelles de CIK injeetees cbez des cbiens ayant 

prealableaient repu du campbre. — Nous distinguerons deux series 

d’experiences, celles dans lesquelles la dose de CIK injectee est de 

3 centigr. par kilogramme, et celles dans lesquelles cette dose est de 

3,0 ou 4 centigr. par kilogramme. Dans ce dernier cas et quelle que soit 

la dose de camphre administree prealablement k I’animal, les doses de 

3 centigr. 5 et de 4 centigr. par kilogramme se sontmonlrees mortelles 

dans 100 °/„ des cas. Au contraire, lorsqu’on a administre k des cbiens 

ayant regu prealablement du camphre une dose de 3 centigr. par kilo¬ 

gramme de CIK, on observe lamort dans 20 °/„ des cas. Le plus g6nerale- 

ment I’animal resists Ji cette dose de CIK et peut m6me r^sister i des 

doses variant de 6 centigr. k 20 centigr. par kilogramme. Ces diverses 

experiences sont rksumkes dans le tableau VI. 
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Tableau VI. 

CiK 
QUANTITE 

tolalede UIK 
determinant 

(centigr.parK®) 

21, cT15,800 I 

22, cf 11,400 

23, cf 9,500 I 

24, cf 5,500 
25, 9 9,600 

nns de 3 centigr. 
de 4 centigr. 
de 3 centigr. 
de 3 centigr. 
de 4 centigr. 
de 3 centigr. 
de 3 centigr. 

10 0 gr. 50 

6 0 gr. 80 

10 0 gr. 90 

21 1 gr. 40 
3 0 gr. 20 

Conclusions. — 1“ Les sels de soude et de base organique des acides 

camphosulfonique et camphocarbonique exercent une action anlago- 

niste vis-a-vis de I'intoxicalion cardiaque provoqu^e par le chlorure de 

potassium chez le cobaye el le chien. Cette action antagonisle ne change 

ni le sens ni les modalites de I’intoxicalion potassiqne; elle diminue 

simplement I’intensite des phdnomfenes cardiaques et retarde conside 

rablement la fibrillation ventriculaire. 

2* Chez le cobaye les doses de 0 gr. 95, de 1 gr. de CIK par kilogramme 

provoquent respectivement par injection intramusculaire la mort de 

75 cl 100 "/o des animaux inject6s; les mSmes doses chez des animaux 

ayant refu des Injections intramusculaires de sels des acides campho¬ 

sulfonique et camphocarbonique ne provoquent plus la mort que de 

25 h 60 °jo des animaux exp6rimentes. 

3“ Chez le chien, tandis que les doses de 2 centigr. de CIK par kilo¬ 

gramme peuvent 6tre rep6l6es le plus souvent quatre ^ cinq fois, celles 

de 3 centigr., 3 centigr. 5 et de 4 centigr. de CIK par kilogramme tuent 

d’emblee I’animal. Sur le chien ayant recu pr6alablement des injections 

intraveineuses de sels d’acide camphocarbonique et camphosulfonique, 

on peut le plus souvent r6p6tpr lesinjections intraveineuses de 2 centigr. 

de CIK par kilogramme, treize, quatorze et m6me quinze fois, et les 

injections intraveineuses de 3 centigr. de CIK par kilogramme deux, 

trois etmSme sept fois. 

4’ Cette action antagonisle du camphre ou de ses d6riv6s vis-a-vis de 

CIK ne d^passe pas une certaine limite; elle ne se manifeste plus 

lorsqu’on injecte d’emblee aux animaux qui ont re^u du camphre des 

doses Irop 61ev6es de CIK (1 gr. 20 par kilogramme par voie intra¬ 

musculaire chez le cobaye; 3 centigr. 5^4 centigr. par kilogramme de 

CIK par voie intraveineuse chez le chien). 

Jeanne Levy. A. Beaune. 

[Laboratoire de Pharmacologie de la Faculte de Medecine de Paris). 
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La meloukhia, « Corchorus olitorius » L. 

II s’agit du Corchorus olitorius L. (Tiliacees); les deux especes de 

Corchorus, C. olitorius et C. capsularis, fournisseiit les fibres connues 

sous le nom de jute. Elies sont originaires de I'lnde et p^u^trerent fort 

anciennement vers I’ouest jusqu’en Europe, non comme textiles, mais 

commel^gume (Corite potagfere ou,mauve des Juifs). Onen consommait, 

comme aujourd’hui encore, les feuilles cuiles en Egypte, Palestine, 

Afrique duNord, Italie m6ridionale, Crete et certaines iles grecques. 

Prosper Alpino (1633), Jean Bauhin (1630), J. Pitton-Tournefort 

(1650), N. Lemery (4‘ Edition du Traite des drogues, 1732) signalent d6ja 

son emploi comme plante potagere sous le nom d’origine semitique de 

melochia. N. Lemery I’indique comme 6molliente, digestive, resolutive, 

pectorals, ayant les m6mes vertus que VAlthaea. 

Actuellement, le C. olitorius, k fruits allong6s (le C. capsularis a des 

fruits sph6riques), est, sous le nom de meloukhia, seulcultiv6 en Tunisie, 

dans la zone c6ti6re orientals, s’etendant du nord de Sousse jusqu’au 

cap Bon. Les centres de la region principals de production sont 

Hamiiiamet et Nabeul. 

Terrains. — Dans le voisinage de Nabeul et Hammamet, on reserve 

la culture de la meloukhia les terres 16geres, permeables, sablonneuses, 

susceptibles d’etre facilement irriguees ou arrosees avec des eaux non 

salves. II en results que celte culture n’est jamais pratiques sur de 

vastes 6tendues : d’ailleurs, la propriety indigene est, dans la region, 

tr6s morcelee. PlutOt que par des champs, elle est constitute par des 

jardins de quelques ares, entourts soit d’une haie de figuiers de Bar¬ 

baric, soit d’un talus de terre (Tabia). Les vergers les mieux placts 

sont plantts d’orangers, citronniers, mandariniers, abricotiers, aman- 

diers, figuiers, oliviers, cognassiers, azeroliers et comportent quelques 

cultures intercalaires (piment surtout, pasttques, Itgumes divers). Les 

jardins, dont la situation est moins favorable par suite de I’absence ou 

de I’eloignement des puits, ne comportent gtiere, comme arbres, que des 

amandiers, des figuiers, surtout des caroubiers et quelques pieds de 

vigne : on y cultive lentilles, pois chiches, pelits pois etprincipalement 

piment (‘). Faute de possibilites d’arrosage, la culture de la meloukhia 

ne peut done etre pratiques dans ces jardins de seconds zone. 

Culture. — Les semis s’effectuent en place, en mai ou juin, selon la 

t. La region produit des quantitds dnormes d’excellent piment (Felfel). La cul¬ 
ture, mieux organisde, permettrait incontestabiement de iivrer au commerce, en 
toutes quantiWs et a bon prix, un piment susceptible de rivaliser avantageusement 
avec les paprikas hongrois et maeddonien. 



LA MELOUKHIA, « CORCHORUS OLITORIUS » L. 229 

temperature. Les graines sent meiangees de sable Si cause de leur peti- 

tesse et repandues Si la main sur des bandes de terrain non ombrage et 

de petites dimensions (3 Si 4 m. de long sur environ 2 m. de large gen^- 

ralement, ceci pour faciliter les d6sherbages et edaircissements ulte- 

rieurs). Les bords des planches sont legerement relev^s pour retenir les 

eaux d’arrosage. On sfeme les divers carr^s Si quelques jours d’inter- 

valle, afin que la recolte s’^chelonuesur quelques semaines, facilitant la 

main-d’oeuvre (surtout familiale) et compensant, jusqu’Si un certain 

point, les risques des accidents met6orologiques : coups de sirocco 

susceptibles de tuer les jeunes plantes, precipitations orageuses tor- 

rentielles de pluie qui ravinent, arrachent et entrainent tout ce qui vient 

d’etre seme. 

Quand les jeunes plantes ont environ un decimetre de haut, on 

edaircit, laissant un plant tons les 8 Si 10 centimetres. Pendant toute la 

croissance, les soins Si donner se resument en I’arrachage des mauvaises 

herbes et I’arrosage, qui doit etre fait lous les cinq jours. Par des 

rigoles, I’eau est ameneeS chaque carre, I’irrigation sera copieuse; mais 

il ne faut pas que de I’eau en excSs stagne, ce qui determinerait la 

pourrilure de la base de la tige ou, tout au moins, le jaunissement des 

basses feuilles, des lors inutilisables ulterieurement. 

Assez souvent, et parlicuUerement dans les jardins soign6s, on 

seme, autour du carre de meloukhia, une rang6e de mats. Cette plante, 

se d^veloppant plus rapidement que le Covcborus, et s’61evant Si une 

plus grande hauteur, constilue un abri 16ger centre les vents et protege 

des ardeurs du soleil. 

Recolte. — Dans la deuxieme quinzaine d’aofit ou au debut de sep- 

tembre, les plants de meloukhia atteignent environ 1 m. 30 de haut; les 

fleurs apparaissent et les fruits se forment : on ne doit pas attendee 

davantage pour la recolte, car, d6s que les fruits atteignent la maturite, 

la plante jannit, se dess^che et perd toute sa valeur. On traite chaque 

carr6 lies que sa maturity est jug6e Si point. 

On coupe les tiges Si la main, ft I’aide d’une faucille. Si 5 ou 6 ctm. du 

sol. Ce travail s’effectue g6n6ralement Si la fin de I’apres-midi, apres les 

heures caniculaires. Les plants coup6s sont laisses sur le soljusqu’au 

lendemain matin seulement. 

Le lendemain matin, des nattes ou des couvertures sont etendues Si 

lerre; les plantes, coupees de la veille, sont prises une Si une : I’ouvrier 

saisit la base de la tige de la main gauche et, en tirant, fait glisser toute 

la longueur de la tige feuillue dans samain droite serree. Cette manceuvre 

d6tache les feuilles qui tombent sur les nattes dispos6es sur le sol. 

Le tas de feuilles ainsi obtenu est abandonn6 au soleil un jour seule¬ 

ment. LfS enfants le brassent Si plusieurs reprises durant celte journ^e, 

-ifin que toute la masse soit 6galement expos^e au soleil. Le lendemain 

matin (parfois le soir mfime, si, par hasard, I’humidit^ nocturne est a 



230 .1. BOUQUET 

craindre) on secoue, brasse, deplace le las de feuilles pour 61iminer 

sable et poussiSres. Ensuite, I’aide de sorles de battoirs constitu^s par 

la partie basale elargie et aplatie des feuilles de palmier dattier, les 

feuilles de Corchorus sent grossierement contusees; on en emplit des 

sacs ou des couffins qu’on transporte la maison et loge dan sune pi6ce 

obscure et seche. 

Quelques cultivateurs effectuent un deuxieme semis en septembre: 

les resultats sont assez al^atoires. Quand la tentative est couronn6e de 

succ6s, on n’obtient jamais des plantes 6levdes; elles nedepassent gu6re 

50 ctm., sont ramifi6es d6s la base, touffues. Les feuilles restent exigues, 

floraison et fructification ne se produisent que trSs exceptionnelle- 

ment. 

Les terrains plantes en Corchorus sont g6n6ralement, I’annSe sui- 

vante, affectSs a la culture des piments, principals richesse de la 

region. 

Utilisation des tiges. — Les tiges, depouill6es des feuilles, sont li6es 

en bottes d’une centaine ; on les transporte k la plage et les immerge a 

1 ou 2 m. de la rive: chaque botte est maintenue en place par une grosse 

pierre. Le s6Jour dans I’eau doit durer, pr^tendent les indigenes, 

trois fois vingt-quatre heures; les bottes de tiges sont alors tiroes an 

sec et, aussitot, k I’aide des ongles, on enleve toute la partle corticale, 

qui se detache ais6ment en longues et minces lanieres que le s6jour 

dans I’eau de mer fortement insolee a blanchies. On les utilise, une fois 

seches, ti la confection de cordes, paniers, etc. 

La partie centrals des tiges est, en general, abandonnee sur place; le 

plus souvent, elle est recueillie par de pauvres gens qui, aprfes s6chage 

au soleil, s’en servant comme combustible. 

Description de la plantb. — CultivSe dans de bonnes conditions, la 

plants atteint environ 1 m. 50 & 1 m. 70. 

Racine. — Pivolante, longueur 20 ii 25 ctm. en general; les racines 

adventives portent assez frequemment des nodules. 

Tige. — Dress6e, tres droite, cylindrique, fistuleuse; diamStre au 

collet : 5 4 H mm. Dans la partie inferieure, I’ecorce est leg^remeiit 

pliss6e. Pres du collet, la coloration, sur quelques centimetres, est 

violacee; au-dessus, elle passe au chamois; enfin, la partie sup6rieure 

de la tige est jaune vert, puis, au sommet, neltement vert clair et tres 

lisse. Toutefois, les plants poussant en bordure des carr^s (done plus 

exposes aux radiations solaires) ont toute la partie supSrieure de la tige 

color6e en rose clair. 

Feuilles. — Alternes, slipulees, distiques, glabres. 

a) Stipules : etroites, en forme de languette, rouge pourpre violac6 

vers la base d’insertion; longueur moyenne : 1 ctm. i 1 ctm. 5. La lan¬ 

guette stipulaire, large de 2 mm. environ k la base, va en diminuant de 

largeur jusqu’A etre flliforme. 
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b) Petiole : de ;> it 6 ctm. de long pour les feuilles bien developp^es; 

il est cylindrique et creus6 d’un sillon k la face sup6rieure. 

c) Limbe : entier, OA’ale lanceole k poinle aigue, bords dentes en scie; 

longueur moyenne (exception faite des feuilles du sommet de la tige, 

plus petites), 9 ci 12 ctm.; largeur, 4 Si 5 ctm. La coloration est vert mat 

il la face sup6rieure, plus claire d la face inf^rieure. 

Nervation caract6ristique; on distingue : 1° une nervure m6diane 

rectiligne, accentuee, prolongeant directement le pitiole; 2“ de cheque 

c6t6 de la nervure mediane, au point ou commence le limbe, prennent 

naissance trois nervures marquees : la premiere de celles-ci, presque 

aussi accentuie que la mddiane, forme un angle d’environ 30” avec cetts 

mediane et se dirige dans le m6me sens; elle arrive jusqu’h environ la 

moilie du limbe. La deuxieme, moins accentuee, est presque parallele 

au bord du limbe; elle n’a que quelques centimetres de long. Enfin, la 

troisieme prend une direction particuliere : elle forme un angle droit 

avec la direction de la nervure mediane, puisse recourbe completement 

dans la direction du petiole. Dans le premier centimetre de son parcours, 

elle traverse un diverticulum du limbe, en forme de triangle isocele 

aigu (entier ou dente) puis se prolonge en forme de til sur 2 ou 3 ctm. 

La feuille est done palmatinerviee, h limbe entier, avec diverticulum 

bilateral aigu caract6ristique, voisin de la base du limbe et forme par 

accroissement en surface des premieres dents du limbe. 

Fleurs. — Les inflorescences, en cymes peu fournies, sont localis6es 

au voisinage du sommet de la tige principale et de I’extremit^ des tiges 

secondaires. Les fleurs, groupies par trois ou quatre, sont de coloration 

jaune, h etamines libres, rougedtres, dispos6es en faisceaux 6cart6s 

(comme dans les///per/cum). Les antheres sont biloculaires. Les corolles 

s’ouvrent le matin et se replient des que le soleil est un peu 61eve. Les 

fleurs pr6sentent un h61iotropisme positif marqu6. 

Fruits. — Silique h cinq loges, dont la longueur est de 8 h 10 ctm. 4 

maturite. Sur trois ou quatre fleurs se d^veloppant k I’aisselle des 

bractees, en gdn^ral deux fruits seulement parviennent ci maturity. La 

coloration du fruit est verte d’abord, avec cinq bandes longitudinales 

pourpre violac6; k maturite, la teinte est chamois, et les bandes tendent 

au brun. 

Les graines sont tr6s nombreuses, petites, anguleuses, de couleur 

allant du vert bronze au brun. Leur gout est fade et visqueux; 6cras6es 

et traitees par I’eau, elles ddveloppent un mucilage abundant. 

Pulverisation. — Pour etre utilis6es comme aliment, les feuilles, non 

privees du petiole, sont reduites en poudre. Ge travail est effectu6 k la 

maison par la main-d'oeuvre feminine. 

Afin que le produit conserve une belle couleur verte, la pulverisation 

se fait dans une piece peu 6clair6e : on doit 6galement le mettre k I’abri 

des courants d’air. On 4crase & I'aide du moulin familial de type romain 
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antique, conslituS par deux meules horizontales de pierre, tournant 

autour d’un axe vertical. Parfois le moulin n’est fait que de deux pierres 

surface aplanie qu’on frotte I’une sur I’aulre, sans que le systfeme soil 

muni d’un axe vertical. La region de Beni-Khalled produit une meloukh'ia 

tr^s r^putee : la pulverisation s’y effectuo au mortier de pierre : la poudre 

oblenue serait plus fine et plus reguliere. 

La meloukhi'a, pulv6ris6e, est tamisee et conserv6e dans des jarres de 

terre cuite, dans un endroit sec et chaud. 

Dans la region de production, le prix de grosetait, en 1931, de 5fr. 50 

e 6 fr. 50 la mesure de 1 K“ 200 environ. 

Poudre. — Elle estplus ou moins verte suivant la proportion de jeunes 

feuilles dans larecolte : en general, elle est de coloration vert pistache. 

Achetee dans la region de production, elle est rarement falsifiee; aussi 

les indigenes et les israeiites, qui I’apprecient beaucoup, s'efTorcent 

d’acheler leur provision aux cultivateurs d’Hammametet Nabeul. Offiir 

en cadeau quelques kilogrammes de meloukhi'a d’Hammamet est un 

present estime. On pent en acheler, 11 est vrai, dans presque toutes les 

agglomerations tunisiennes, chez les epiciers djerbiens surtout; mais 

elle est le plus souvent sopbistiquee efTrontement avec diverses autres 

poudres de feuilles (entre autres : feuilles de chicoree sauvage, chkouria; 

feuilles jeunes de bourrache, boiikhrich; fruits et feuilles d'Hibiscus 

Gombo, guennaouia; jeunes feuilles de mauves, khrobeza). 

A I’examen microscopique de la poudre pure, on discerne ais^ment 

des 616menls de feuilles, de p6tiole el parfois de tiges jeunes. 

Les elements caracteristiques sont: 

1" Les debris de p6tiole dont le sillon gouttiere est tapisse de 

polls unicellulaires allonges; cinq ou sept faisceaux lib6ro-ligneux 

en arc. 

2“ Les parlies du parenchyme lacuneux des feuilles qui pr6sentent 

des r6servoirs h mucilage nombreux, dontl’aspect rappelle ceux existant 

dans les bract6es de tilleul. On rencontre egalement ces reservoirs dans 

le parencbyme cortical des tiges. 

3° On ne rencontre ni cristaux, ni rapbides. 

Lorsqu’on met la poudre de meloukh'ia en contact avec I’e.au, il se 

developpe un mucilage epai^', abondant, se coagulant par le melange 

alcool-acide chlorbydrique et ne se colorant pas par les reactifs de la 

cellulose. II s’agit done d’un mucilage pectosique. 

Preparation pour usage culinaire. — Delayer la poudre de meloukh'ia 

dans de I’huile d’olives; il faut que la pSIe obtenue ne soil pas trop 

6paisse, mais toutefois qu’il n’y ait pas exces d’huile. 

D’autre part, on fait sauter de la viande (boeuf, veau, mouton, chevre 

ou chameau), coupee en menus morceaux, avec un peu d’huile, de 

poivre, de sel, de coriandre et d'ail. Meltre ensuite la viande dans une 

casserolle (de preference en cuivre), \erser assez d’eau chaude pour que 
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la viande soil recouverte ; placer sur un feu doux. On verse alors peu h 

peu, en remuant, la meloukhia d6Iayee dans I’huile sur la viande recou¬ 

verte d’eau. Remuer presque sans cesse et faire cuire S, petit feu pendant 

quatre heures environ. Au commencement de la cuisson, il se d^veloppe 

un abondant mucilage gluant; on doit, en principe, faire cuire jusquA 

ce que rebulliiion ait detruitle mucilage forme. 

Assez souvent, onaccommode avecla meloukhia de la viande conserv6e 

(quaddid) au lieu de viande fraiche : cette viande sech6e s’obtient de la 

fagon suivante : a I’epoque de I’annee oii le bStail est au plus bas prix 

(c’est le plus souvent lorsque le soleil a grille tons les herbages), on 

achete un mouton ou une cbevre; parfois deux ou plusieurs families 

s’associent pour acqu6rir un boeuf. La viande de'stinee k etre conservee 

est desossee et coup6e en lanieres assez minces qu’on roule 16gerement 

dans du sel, parfois dans un melange de sel et de felfel (piment rouge 

fort). Les lanieres sont expos6es sur les terrasses des maisons k I’ardeur 

du soleil. Une fois dessechees, on les entasse dans des jarres de terre 

que Ton acheve de rempliravecde I'huile d’olives : I’huile doit recouvrir 

completement la viande. Cel aliment est incontestablement peu agrSable 

au gohteurop6en. 

Accommodee avec de la viande fralcheou de laviande salee et conservee, 

la meloukhia rappelle par son aspect un plat d’epinards; la couleur est 

loutefois moins vive et sa saveur fade, herbac6e, un peu mucilagineuse 

d^plait generalement aux Europeens. Toulefois, les Siciliens, Sardes et 

Maltais I’apprecient beaucoup; les indigenes, musulmans et isra61ites, 

en raffolent : dans les hiipitaux et infirmeries indigenes, elle fait partie 

des menus des jours de fetes. 

Phophietes MfcDiciNALES. — Les indigenes attribuent^i la meloukhia des 

proprietes digestives, toniques et fortifianles; ils en conseillent I’emploi 

aux malades souffrant d’affections des poumons. L’ingestion r6pet6e de 

meloukhia combatiait favorablemi nt la constipation. 

J’ai eu I’occasion de eonslater que la meloukhia jouissait de proprietes 

f/alartoqenes remarquables, non signalees — k ma connaissance — par 

les indigenes. 

Une jeune femme arabe, mon service, robuste, bien constituee, 

mSre d’un b6b i de dix mois el ayant une secretion lact6e abondante, fut 

prise d'accSs de paludisme s6v6re. En quelques jours, presque plus de 

lait. La malade, ayant manifesto le desir de manger de la meloukhia, 

j’en achetai. Le lendemain, la secretion laclee augmente; deux journ^es 

sans meloukhia, la secretion diminue de nouveau. Je fis essayer une 

cure de meloukhia, k raison d’environ 2o0 a 300 gr. par jour: la s6crelion 

se r6tablit, le lait devint si abondant qu’il s’6coulait spontanement des 

seins gorges, bien que les accfes de paludisme n’aient pas encore 

complfeiement cesse. La meme jeune femme, dans des circonslances 

analogues, quelques mois plus tard, vit son lait diminue par une crise 
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paludeenne, abaisse quant 4 sa valeur nutritive (‘), redevenir normal 

a la suite d’ingestion de meloukhia, durant une semaine. 

J’eus ['occasion de faire essayer le traitement a quelques autresper- 

sonnes (une Frangaise, une Israelite, deux Siciliennes et quatre Musul- 

manes) : les resultats ont toujours 6te excellents. J’ai pri6 quelques 

m6decins et sages-femmes d’en prescrire I’emploi i leur clientele. Les 

resultats ont 6t6 favorables chez toutes les nourrices qui ont pu continuer 

ce « traitement alimentaire » d’une fagon suivie : soit, pendant la pre¬ 

miere semaine, un plat de IbO 200 gr. de meloukh'ia^ chaque repas; 

puis, ensuite, au moins deux jours par semaine, un repas de 200 a 

230 gr. de meloukh'ia. Non seulement la quantity de lait se maintient 

elev6e, mais le taux de matiSres grasses reste sup6rieur a la normale. 

Toutefois, il convient de signaler que, dans la population frangaise, 

lesr6sultats sont moins int^ressants : cela tient i ce que la plupart des 

femmes se refusent k absorber plusieurs jours de suite le plat copieux 

de meloukhia dont la saveur leur repugne. Un extrait hydro-alcoolique 

de meloukhia serait peut-^tre susceptible de donner de bons resultats : 

j’en poursuis actuellement I’elude. 

Conclusions. — Le Corchorus olitorius L. est, depuis de longs siecles, 

cultive en Tunisie uniquement en vue de son utilisation comme aliment. 

Ses fibres textiles sont presque negligees, mais pourraient vraisem- 

blablement recevoir d’utiles applications. 

Cette plante meriterait de retenir I’attention par ses propri^tes galac- 

toghnes. 

J. Bouquet, 

Pharmacien des Hopitaux de Tunis. 

[Travail da Laboratoire de FHopital indigene Sadiki.) 

1. Khira bent K. Analyse de lait : 

10 avril r 
D = 1027. Matiferes albuminoMes «/a : 1 gr. IS. Matiferes grasses : 1 gr. 20. Lactose : 5 gr. 6S 

15 avril ; » 
D = 1034. MaliSres albuminoMes »/. : 1 gr. 37. Maliferes grasses : 4 gr. 22. Lactose ; 6 gr. 895 

22 avril ; 
D = 1033. MaliSres albuminoMes ”/« : 1 gr. 40. Matures grasses : 3 gr. 98. Lactose ; 6 gr. 68 

L’administration de meloukhia a commencee le 11 avril et suspendue le 20. Les 
accis de paludisme, traitds au quineforme, ont cessO complOtement le 20. La 
sSordtion lactOe est restee ulWrieurement normale aux points de vue qualitatif et 
quantitatif. Les quantit6s consommees pendant cette cure de dix jours ont de 
2 K's 800 de meloukhia. dont la pr6paration a necessity I’emploi de 2 lit. 150 d'huile 
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Note a propos de la recherche des traces d’albumine urinaire. 

Le travail de M. V. Zotier ayant trait k ce sujet et paru ily aquelques 

mois dans ce Bulletin{^) confirme sur plusieurs points ce que j’avais 

pr6c4demment 6crit (*). 

Toutefois, M. Zotier denature quelque pen mon proc6d6 de recherche 

par lachaleur en le resumanttropsuccinctement; je n’insisterai pas. , 

Mais je suis oblig6 de contester, dans ce travail, tout ce qui' concerne 

le proced6 de recherche que j’ai particulierement pr6conise. 

Pour d^celer les traces d’albumine urinaire, j’ai en effet indique, non 

un « reactif », inaisun proc^d^. Celui-ci est bas6 sur la propriete que le 

chlorure de sodium possMe de pr^cipiter I’albumine au bout de 

quelques minutes et h. froid, en presence des acides. 

Si une urine albumineuse est mise en contact avec une solution con¬ 

centric de chlorure de sodium suflisamment acidifiee, I’albumine se 

pricipite la surface de separation sous forme d’un disque dont I’inten- 

site et la rapiditi de formation ont un rapport avec la quantiti d’albu¬ 

mine contenue dans I’urine. 

Mais il est ivident que la reaction ainsi praliquie ne pent etre consi- 

derie comme spicifique puisque les pseudo-albumines sont igalement 

precipitees, comme toutesles fois que Ton fait usage d’un reactif acide. 

L’originalite de mon procide consiste precisement & rendre impos¬ 

sible cette pricipitalion des pseudo-albumines. Pour cela. Purine filtrie 

est additionnie de 1/9 en volume d’acide phosphorique officinal ("). Au 

bout de dix minutes, on fait arriver Purine acidifiee parfaitement filtree 

a la surface d’une solution saturie de chlorure de sodium contenant 

aussi 1/9 de son volume du mime acide. 

II me semble logique de pritendre que, si Pon opere strictement dans 

ces conditions, Palbumine seule se trouvera pricipitee i la surface de 

separation des liquides. 

En supposant, en effet, que la totalite des pseudo-albumines n’ait pas 

ete precipitie au contact prolonge de I’aclde phosphorique, ou en 

admettant qu’une partie de ces pseudo-albumines ait ete redissoute 

dans Pexcis d’acide, il est certain que la faible quantity de celles-ci, qui 

pourrait encore se trouver dans Purine filtrie, ne sera pas pricipitee au 

contact du riactif, puisque la proportion d’acide est la mime dans les 

deux liquides et que, d’autre part, le chlorure de sodium, comme tout 

1. Voir Bull. Sc. Phsrm., n»* 6-7, juin-juillet 1931. 
2. Journ. de Pharm. cl de Cbini. (7) 14, p. 294. — Id. (7) 17, p. 329. 
3. Tout autre acide sans action par lui-mfime sur Talbumine pourrait convenir. 

J ai choisi de preference I’acide phosphorique pour les raisons snivantes : son 
melange avec I’urine hltre en general facilement; I'anneau albumineux quit donne 
est assez blanc; tout pharmacien en possede dans son officine. 
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set neutre, poss^de une action retardatrice sur leur precipitation. 

An surplus, s’il pouvait se produire une precipitation tardive de ces 

substances, elle se manifesterait sous forme d’un louche dans toute la 

masse de I’urine, et ce louche serait n6cessairement moins accuse dans 

la partie situee au voisinage du reactif. 

Mais ce n’est Ici qu’une supposition; en r6alite, on n’observe jamais 

rien de semblable. Comme je I’ai indique, la transparence de I’urine 

n’est troublee au cours de la reaction que dans le cas ou it se produit 

une cristdllisation d’acide urique, qu’une legere elevation de la tempera¬ 

ture du tube suffit Afaire disparaitre. 

Quand on op6re avec les precautions habituelles poor 6viter le 

melange des liquides, le disque obtenu est incontestablement plus net 

que celui de Heller, surtout dans les cas ou I’urine prend au contact de 

I'acide nitriqne une coloration qui gfine I’observalion (*). 

Le principe de ce precede a cerlainement echappe A M. V. Zotieh; 

sans quoi il n'aurait pas ecrit A propos de I’addition de I’acide phospho- 

rique A I’urine : « Nous ne voyons pas en quoi cette addition est utile », 

et ses experiences ainsi faussAes ne I’auraient pas amene A cette conclu¬ 

sion plutol inattendue : « Le reactif de Godfrin donne la somme albu- 

mine, pseudo-albumine ». 

Paul Godfrin. 

Sur la preparation du laudanum de Sydenham. 

{Suile el fin [»].) 

Des nombreux dosages prAcedemment eiablis, nous croyons devoir 

con dure : 

Que la preparation du laudanum, telle qu’elle est indiquee par le 

Codex, ne donne pas un produit de titre constant. La teneur en mor¬ 

phine est le plus souvent deficitaire, et il se produit au cours de la pre¬ 

paration des pertes importantes. L’addition de lactose A la poudro 

initiate pour ramener celle-ci A 10 “/„ n’est pas recommandable; elle pro- 

voque un deficit suppiementaire dans la teneur en morphine et deter¬ 

mine une augmentation deperle, qui, en general, est de I’ordre de A"/, 

de la morphine totale. La perte en morphine n’est pas due uniquement 

A la morphine non extraite (morphine insoluble de Debourdeaux); 

1. M. V. ZoTiER fixe a 0,015 d’altiumine par litre la limite de sensibility du Heller. 
Ce chilTre est peut-etre exact quand on effectue I'essai avec une urine albumineuse 
que Ton ytend d’eau en proportion voulue. It ne I'est cerlainement plus quand on 
r^mplace I’eau par une urine non albumineuse, ainsi que je I’ai dOJa fait. 

2. Voir BuJJ. Sc. Pbarw., mars 1932, 39. p. 156. 
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d’autres facteurs interviennent au cours dela preparation qui font aug- 

menter cette perte de facon sensible. 

Le rendement en laudanum utilisable, c’est-a-dire la proportion pour 

cent obtenue apr6s filtration, varie entre 69 et 83 "/o des constituanls 

solubles entrant dans la preparation; il s’ensuit un dechet important. 

La perte en morphine, calculee sur le rendement en laudanum utilisable, 

s’eieve en moyenne k 31 pour les poudres pures et k 3S “/„ pour les 

poudres lactosees; ces poureentages etant calcuies sur le poids de mor¬ 

phine totale entrant dans la preparation. 

Apres titrage des marcs, nous avons pu decomposer cette perte de la 

fagon suivante ; 

1» Morphine non exiraite.lljro “/„ 
2° Morphine contenue dans le laudanum impr^gnant les 

marcs aprfes expression de ceiix-ci.12,30 
3° Perte due a la manipulation et a la filtration. 7,.30 •'/„ 

Total.'. . . . 31,00 “/o 

L’origine de I’opium n’a pas une grosse influence sur la teneur en 

morphine constateeau moment de la preparation du laudanum. Chaque 

opium possede un pourcentage specifique de morphine non extraite. 11 

semble cependant que la variete provenantde Macedoine s’epuise mieux, 

et que le rendement en laudanum apres filtration soit superieur &, celui 

des echantillons de Smyrna ou de Constantinople. 

L’anciennete delarecolte semble jouerun r61e, la proportion de mor¬ 

phine non extraite etant plus forte dans le cas d’un echantillon ancien 

que pour un opium recolte recemment. 

Nous avons recherche un mode de preparation plus rationnel du lau¬ 

danum de Sydenham et, dans ce but, nous avons repris I’idee emise pri- 

mitivement par M. le professeur Gohis, qui proposait de suivre la tech¬ 

nique de la Pharmacopee beige, c’est-i-dire de dissoudreun extralt titre 

dans I’alcool e 70'. Voulant cependant obtenir un produit qui reponde 

entierement aux qualites demanciees par le Codex, nods n’avons pas 

utilise I’extrait ferme officinal qui ne contient pas de narcotine, mais 

un extrait fluide, non repris par I’eau, c’est-h-dire possedant la totalite 

des principes actifs de la poudre d’opium. Par dilution de cet extrait 

dans une teinture safranee et aromatisee preparde specialement (resul¬ 

tant de la maceration de 50 gr. de safran dans 920 gr. d’alcool d .30' en 

presence de 1 gr. d’essence de cannelle de Ceylan et de 1 gr. d’essence 

de girofle), il nous semblait possible d’obtenir rapidement le titre 

exigd. 

Les laudanums obtenus de cette manidre, en partant d’extralts fluides 

totaux obtenus sur les opiums etudids, fournirent d I’analyse les rdsul- 

tats suivants (voir tableaux ci-apres). 

L’emploi de I’extrait fluide donne done de bons rdsultats, le rende¬ 

ment en produit fiUrdestbeaucoup plus dlevd : 96 “/o en moyenne, et la 
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perte en morphine calcul6e sur le rendement se trouve tr6s reduite, en 

moyenne : 5 "/o. 

Afln de nous rendre compte de I’influenee exercee par les difF^renls 

constituanls du laudanum sur la perte en morphine constatee dans la 

preparation par I’extrait fluide, nous avons effectue une serie de mace¬ 

rations dans lesquelles nous avons fait entrer toujours la meme quan¬ 

tity d’extrait fluide titre dans le m^me volume d’alcool h 30“; mais, en 

ajoutant pour chaque preparation un seul des autres constituants du 

laudanum. Ces essais furent efFectu6s simultanement dans les memes 

conditions de temperature et de dur6e de maceration (quatre jour.-). 

Titre de I’extrait employs.8,35 "/„ 
Poids nScessaire pour prSparer 250 gr. de maceration a . 1 “/o 

Les r6sultats se trouvent consignee dans le tableau ci-joiht. 
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Le d6ficil. en morphine est du k la precipitation produite par les 

essences et le safran contenus dans la teinture spedale. Cette perte 

s’eleve e. 4 °/o de la morphine totale. 

Dans les essais suivants, nous avons tenu comple de cetle remarque, 

en ajoutant Si la quantite d’extrait fluide en prlncipe ndcessaire pour 

obtenir par dilution un laudanum ci 1 °/o de morphine, un poids 

d’extrait fluide correspondent k 4 “/o de la morphine totale. 

Laudanums prepares avec Textrait fluide, en prenant la quantile theorique 
d'extrait necessaire pour ramener la preparation it I “/o de morphine 
-|- 1 poids d’extrait corre-pondanl a 4 “/o de la morphine totale. 

ORIGINE DE L’OPIUM 

MACEIIOINE 

AS
IE
 M

IN
RU

RE
 

(M
al

at
ia

) 

rose 1 EchantilloD EchantilloD 
n® 4 

Titre de t extrait »/o . . 
Density a tS“. . . . 
Extrait sec a 100° o/„o . 
Titre en morphine "/o . 

10,75 
0,991 

83,50 

10,75 
0,992 

64,00 
1,05 

10,20 
0,993 

63,00 
0,995 

10,20 
0,992 

62,50 
0,990 

7,95 
0,995 

74,50 
1,022 

0,997 
81,00 
0,995 

8,70 
0,996 

80,00 § 
De ces resultats, il semble qu’en ajoutant un poids d’extrait fluide 

representant le poids theorique necessaire pour obtenir par dilution 

un tilre de 1 et en augmentant cette quantite d’un poids corres- 

pondant k 4 % de la morphine totale, on neutralise la perte observes et 

on obtient par dilution k I’aide de la teinture speciale un laudanum 

titrant exactement I °/„ de morphine. Cette m6lhode que nous utilisons 

depuis pres de deux ans nous a toujours fourni des produits de teneur 

en morphine strictement Codex. 

Enfin, nous avons ete amenes k preparer un extrait fluide d’opium, de 

titre determine et de conservation facile. Nous avons choisi, S, cet effet, 

un extrait fluide ramene par dilution dans I’alcool e 30' k une teneur en 

morphine de .'S 7o- Des preparations de laudanum effectuees ct six mois 

d’intervalle monlrerent que la conservation de I’extrait est parfaite et 

que la perte en morphine est sensiblement du meme ordre que celle 

con tatee en employant Textrait fluide ordinaire. 

L’utilisation de cet extrait titre serait done possible; elle permettrait 

d’obtenir telle quantite de laudanum desiree au titre Codex sans qu’il 

soit necessaire de proceder chaque fois k la preparation de Textrait et e 

son tilrage. Cette methode serait k noire avis susceptible de rendre 

service au pralicien en simplifiant s nsiblement la preparation du lau¬ 

danum de Sydenham. 

Opium de Macedoine. — Nous avons signaie au debut que cette 

variete est dans la pratique utilisee sur une grande echelle. Alors que 
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les pains ayant une autre provenance sont le plus souvent obtenus par 

melange d’opiura de titre supSrieur et de matieres inertes : feuilles de 

pavot, t6tes de pavots broy^es, Ramex, etc., les produits mac6doniens 

ne sont g6n6ralement soumis i aucune manipulation et nous par- 

viennent tels qu’ils ont et6 r6coltes. Les dilferentes preparations que 

nous avons effectuees en les employant nous ont montr6 qu’ils s’6pui- 

saient bien et qu’ils repondaient aux conditions exig^es 'pour les usages 

pharmaceutiques. Enfln, d’essais physiologiques tentes sur le chien et 

la souris, il resulte : que les composes obtenus en partant de I’opium 

de Macedoine ont une action physiologique semblable k celle constatee 

en utilisant les produits de Smyrne et de Constantinople et que, par 

consequent, au point de vue therapeutique, leur composition alca- 

loidique est la meme. 

Le haul titre en morphine des echantillons macedoniens ne doit pas 

etre un obstacle k leur utilisation; il serait regrettable de se priver 

d’un produit dontle degre de purete est en general nettement superieur 

aux autres et il nous paralt logique que le Codex admette I’opium' de 

Macedoine comme opium officinal au meme titre que I’opium de Smyrne. 

F. Fancier, M. Jardillter, 

Directeur 
de I’Eoole de Medeciae 

et de Pharmacie d’Amiens. 

Cliargg des fonctions 
de chef des travaux pratiques 

de chioaie A I’fioole de MAdecine 
et de Pharmacie d’Amiens. 
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REVUE DE CHIMIE-PHYSIQUE 

Phenomenes de labilisation collo'idale et ses applications. 

Les applications de plus en plus nombreuses des phgnomSnes de 

labilisation des colloides humoraux ou tissulaires, non seulement au 

laboratoire mais aussi en clinique, m6ritent d’etre connues un peu plus 

qu’elles ne le sont actuellement. 

Certes, c’est un chapitre de biocolloldologie assez difficile iresumer : 

nous essayerons de mettre les lecteurs au courant des principaux fails 

exp6rimentaux, en esquissant, A la fin, les explications proposees et les 

applications connues. 

1° Faits experimental’x. — Les phenomenes de labilisation rev6teat 
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des formes particuli^res selon la nature des colloi'des 6tudi6s. Ainsi, la 

labilisalion des colloides hydrophobes ou suspensoi'des presente quel- 

ques caractfires sp6ciaux, analogues au phSnomene de sedimentation 

d’une suspension d’encre de Chine ou de kaolin; par centre, les carac- 

teres de la labilisation des colloides hydrophiles ou emulsoi'des rap- 

pellent, parfois, la separation d’une phase des emulsions, telle que celle 

de I’huile emulsionnee dans I’eau. 

Au point de vue hiologique et medical, ce sont les colloides emul- 

soides, tres hydrates, qui entrent surtouten iigne de compte; pour cette 

raison nous nous occuperons d’eux avant tout, en signalant les 

variantes concernant les suspensoides. Pour separer ces deux formes 

de labilisation colloidale, nous emploierons deux termes distincts : la 

iloculation d6signera la labilisation des hydrosols suspensoi'des; la coa¬ 

gulation, celle des hydrosols 6mulsoides. 

Mais cette distinction est arbitraire : nous verrons que de multiples 

formes de transition existent entre ces deux classes des colloides, au 

point de vue de leur constitution et de leurs propri6t6s; par conse¬ 

quent, dans les formes de labilisation on observe de nombreux termes 

de passage, diffleiles i separer et ci classer. 

a) Cavactores generaux dos emulsoi'des. — La distinction que nous 

fuisons entre les hydrosols suspensoides et les hydrosols emulsoides, 

outre son utilite didactique, possedeaussi une certaine base experimen- 

tale. Certaines donn6es etablissent que la phase dispers^e des suspen¬ 

soides est solide, tandis que celle des emulsoides est, tout au moins, for- 

tement hydratde. Mais, on concoit facilement, ii la lumi^re des investi¬ 

gations r6centes sur I’hydratation des ions et des molecules, que cette 

difference est, peut-Stre, purement quantitative : plus une micelle e^t 

hydrateeplus elle possede le caraclere cTun sol emulso'ide. 

Les mfimes differences du degre d’hydratation s’observent pour les 

diversions, ce qui explique, en partie tout au moins, les ecarts exp6ri- 

mentaux constates dans les etudes des conditions d’equilibre des elec¬ 

trolytes forts. 

On comprend done que les hydrosols emulsoides tres fortoment 

hydrates doivent oll'rir une certaine ressemhlance avec les solutions 

Yrales. 

On sail, d’autre part, que la react!vit6 chimique d’un corps depend de 

son etat. En effet, la r6activite chimique des suspensoides ne depasse 

pas celle des memes substances k I’etat de poudres. 

Par centre, la reactivite chimique des emulsoides est nette, mais 

e’est, avant tout, une hydratation. Cette propriete des emulsoides 

s'explique, peut-etre en partie, par les dimensions de leurs micelles, 

plus faibles en comparaison avec celles des hydrosols suspensoides ; de 

plus, les micelles emulsoides semblent etre plus uniformes que celles 

d’un suspensoide. A ce point de vue les emulsoides representent la 
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transition entre les solutions vraies, dont les molecules ont les dimen¬ 

sions encore plus faibles, et les suspensoides qui en donnent une 

gamme tr6s 6tendue. Ce poln t de vue fut soutenu par Zsigmondy, Steubing, 

Mecklenburg et autres. 

Certains faits exp^rimentaux semblent indiquer que la forme des 

micelles enmIsoMes n’est pas spherique : Zsigmondy et Bacumann ont 

d6crit dans I’hydrosol des savons I’apparition brusque de structures 

sp6ciales, comme si auparavant une pr6forme amicronique y existait. 

On connalt, d’autre part, le phenomfene de miroitement de ces sub¬ 

stances: Hekma a signals I’apparition des filaments dans les hydrosols 

de flbrine, Freundlich dans celui de pentoxyde de vanadium, Sandquist 

dans un ddriv6 de ph6nanthrene brom6. Si ces phenomfenes ne sont pas 

autre chose qu’une cristallisation ou une separation de la phase solide, 

qui n’est pas prdformee dans les hydrosols, il faudrait admettre que les 

6mulsoides ne doivent pas 6tre consid6r6s comme des Emulsions tres 

fines et que la phase liquide dispersee n’est pas purement et simple- 

ment liquide. Quoi qu’il en soit, le degre d’hydratation reste le seul 

criterium de distinction entre les hydrosols suspensoides et les sols 

6mulsoides; c’est jourquoi ces deux classes de colloides ont regu 

les denominations respectives de sols hydrophobes et sols hydro- 

philes. 

b) Caracteres generaux de la labilisation des colloides emulsoides. — 

Signalons, tout d’abord, que cette labilisation pent rev6tir des formes 

variees. Elle est pr6c6d6e d’un stade de grossissement micellaire, 

d’apparition des micelles visibles, h partir des micelles amicroniques; 

ces micelles n6oform4es constituent un r6seau suppl6mentaire de liaison 

et, finalement, emprisonnent dans ces mailles une certaine quantity de 

I’eau ; f6difice entier forme une masse plus ou moins compacte; par- 

fois, cette masse est quasi solide. 11 suffit de rappeler la coagulation 

de I’albumine, de la silice, etc. Cette forme particuli^re de la coagula¬ 

tion, que nous designerons par le termede gelification, est I’apanage des 

micelles fortement hydrat6es. Sous cette forme, le coaguld forme 

pr6sente des caracteres particuliSrement importants : il gonfle, se 

r6tracte, d^gage de la chaleur, modifie le potentiel 6lectrique, etc. 

La coagulation des emulsoides depend d’un certain nombre de fac- 

teurs. Le passe d’un colloide, c’est-ci-dire, le precede de preparation, 

la duree de conservation, les conditions de cette conservation, 

possfedent une importance capitate. 

Lorsqu’il s’agit d’une coagulation par certains agents physiques ou 

chimiques, la rapidite d'action est un facleur de premier plan; dans les 

coagulations par des sels, Fordre d'addition des r6aclifs joue 6galement 

un role primordial. 

Nous donnerons des examples de ces actions au cours de t’expos6 qui 

va suivre. Un autre caractere de la labilisation des 6mulsoTdes est sa 
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reversibilile el, d’une mani^re g^n^rale, sa periodicite (‘). Ce trait 

caracteristique ne doit jamais 6tre perdu de 'vue dans les etudes colloi- 

dales, et malheureusement c’est souvent le cas. II est Evident que, selon 

la dose, les conditions d’addition, etc., on pent assister, soil une coa¬ 

gulation totale, soil 4 une action partielle, soil, enfin, I’absence appa- 

rente de toute modification. 

c) Action des agents physiques sur la coagulation des emulsoides. — 

Etudions avant tout le vieillissement de ces dispersions. 

Ce vieillissement est parfaitement net; la rapidite de ce vieillissement 

depend de quelques facteurs et, avant tout, de la concentration des 

hydrosols. II se traduit par des variations de la tension superficielle, de 

la viscosity, de la charge 61ectrique des micelles, de la conductibilite 

^lectrique des hydrosols, etc. 

Par quoi ces variations des caracteres physiques des hydrosols emul¬ 

soides sont-ellesprovoquees? II est difficile d’y r6pondre i Petal actual 

de nos connaissances. En tout cas, il est tr6s probable qu’en dehors des 

variations propres k la dispersion elle-m6me, causees par la tendance 

vers un equilibre plus stable que celui du debut de la preparation, les 

facteurs strangers Ji cette tendance energetique interviennenl k litre 

parfois preponderant; actuellement, il est difficile a separer ces deux 

facteurs. 

En effet, en parlant de vieillissement d’un hydrosol de savon, com¬ 

ment peut-on nier le r61e du bioxyde de carbone de Pair ambiant; ce gaz 

diffuse meme 4 travers les parois des recipients, et agit sur cet hydrosol. 

Dans d’autres cas Phydratation est certainement h envisager (chlorure 

d’etain, de fer, etc.). 

Dans certains cas, Pinstabilite des colloides emulsoides est telle 

qu’une simple dessiccation, 4 la temperature de laboratoire et dans le 

vide, suffit pour provoquer des changements irreversibles; c’est ainsi 

que le colloide complexe et le protide forme par Cu, que nousavons pre¬ 

pare en 1911, n’est plus dispersible dans Peau apres la dessiccation 

complete (’). 

L’action d’une agitation energique sur le degre de stabilite des col¬ 

loides emulsoides est bien connue. 

Plusieurs auteurs ont d6crit la coagulation, ou tout au moins la 

phase de grossissement micellaire, des serums par la simple agita¬ 

tion : citons,parmi ces auteurs, Radsma, Schmidt, Siebers, Hirschfeld et 

Klinger. 

Parmi les facteurs physiques agissant sur la stabilite des emulsoides, 

on a sur tout etudie Paction de la temperature. 

Cette action varie d’un 6mulsoide ei’autre : tantet une elevation de la 

1. W. Kopaczewski. Nature, 1" septembre 1928, p. 201. 
2. J. Gause du Gebs et W. Kopaczewski. Koll-Zeist, 9, 1911, p. 239. 
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temperature conduit k une coagulation; c’est le cas de I’albumine, des 

serums, du complexe cas6ine-calcium, etc.; dans d’autres cas, au con- 

traire, une elevation de la temperature aboutit & une peptonisation; ce 

sont les cas bien connus de la gelatine, de la gelose, de la colle, du 

molybdate de thorium, du saccharate de calcium, de I’amidon, etc. 

Mats on a I’impression que dans ces cas il s’agit plutbt d’une simple 

liquefaction des gels que nous etudierons plus loin. 

Parfois, apres I’action de la chaleur ou du frold, les hydrosols emul- 

soides coaguies ne reviennent plus k leur etal primitif et accusent 

des modifications en apparence irreversibles; par exemple, I’amidon, 

« retrograde » par le vieillissement ou par la congelation, ne se pep- 
tonise plus. La reversibilite des modifications de I’etat des colloides 

emulsoides coagulees par faction de la temperature depend de la pre¬ 

sence des ions divers, ainsi que cela semble resulter des travaux de 

Ljubawin et de Lottermoser. 

En faveur de cette conception parlent egalement quelques expe¬ 

riences de Wo. OsTWALD sur la coagulation de falbumine, au cours 

desquelles fauleur souligne I'existence des modifications purement 

chimiques. 

Voici ces experiences : 

On dialyse, centre feau courante pendant plusieurs jours, une dispersion 
e 2 •/o de blanc d’oeuf pure; on s^pare le dialysat, on filtre et I’on ajoute du 
sulfocyanure de potassium, ou de I’iodure de potassium en concentration de 
20 °/o. On constate que I’ebullition ne le coagule plus. On refroidit, et I’on 
dialyse centre I’eau courante la moiti6 du liquide; au bout de quelques 
heures on apergoit une coagulation, tandis que le tube t6moin reste trans¬ 
parent. 

Get exemple d6montrerait que la coagulation d’un 6mulsoide se com¬ 

pose de deux phases : phase de modifications chimiques et phase des 

modifications de la structure micellaire. 11 est probable que d’autres 

coagulations comptent egalement (plusieurs phases, comme cela 

semble probable pour la coagulation du lait et de la pectine. 

On dit que par faction de la prfisure sur la cas^ine, cette dernifere est 
transform^e en casfiogfene; la reaction se passe, mSme en absence de sels 
solubles de calcium; et lorsque cette action est terminee, f addition d’une 
quantite donnfie d’un sel soluble de calcium provoque le passage de I’^tat de 
sol a f6tat de gel compact; on dit alors que les sels calciques torment un 
pr^cipitd en sel combinant avec le cas^inogfine. 

Dans I’action de la pectase sur la pectine, on admetlait un processus 
different : d’apr^s eux, aucune transformation de la pectine n’a lieu en 
fabsence de sels solubles de calcium. Une experience nous a prouv6 le cou- 
traire; en operant en presence d’un iudicateur, on constate que la pectase 
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agit sur la pectine et, lorsque cette action est teimine'e, I’addition de traces 
de sel de calcium produit une gdlificalion instantan(5e {‘). 

II y a done une analogic entre Taction de la pr^sure et celle de la pectase, 
en ce qui concerne les sels calciques. Et, au point de vue qui nous interesse, 
Tanalogieest complete avec la coagulation d’un sol d’albumine par la chaleuP; 
Toutefois, ces faits semblent en contradiction avec les constatations r^centes 
d’ANsoN et MiasRY. 

En ce qui concerne le mecanisme d’action du chauffage ou de la con¬ 

gelation, Lottermoser suppose que la temperature agit indirectement, 

tout au moins dans la congelation; la solidification de Teau a pour efFet 

de rapprocher les micelles des emulsoides et aider leur agglomeration. 

Le mSme avis a et6 6mis par H. W. Fischer. 

Le role de la tension snperficielle dans la coagulation des emulsoides 

a ete tr6s peu etudie et les resultats connus sont assez contradictoires. 

En efifet, Timportance de ce facteur capillaire pour la stabilite des 

colloides emulsoides est moins apparente pour les colloides suspen- 

soides : tons les hydrosols emulsoides, A quelques exceptions pres, 

ont une tension superficielle abaissee, par rapport A celle de Teau. 11 

est possible a priori de Taugmenter par Taddition des sels; mais 

Faction des sels sur les emulsoides est tr6s complexe, comme nous le 

verrons plus loin, et il est difficile d’en tirer une conclusion nette. 

Neanmoins, nous poss6dons plusieurs indications plaidant en faveur du 

role de cette constante capillaire dans le degre de stabilite des emul¬ 

soides. Si pour les suspensoidesl’abaissement de la tension superficielle 

conduit e la stabilisation, cet artifice ne peut nous servir dans le cas des 

emulsoides, ayant dejA une tension superficielle basse et, notons-le en 

passant, un degre de stabilite de beaucoup plus grand que les colloides 

suspensoides en general. Par centre, I’etude de Failure physique de la 

coagulation permet de se rendre compte qu'au moment de la coagu¬ 

lation totale la tension superficielle d’un hydrosol emulsolde atteint un 

maximum pour baisser immediatement apres et devenir celle du milieu 

dispersant. Le fait a ete signaie en 1912 par Traube au cours de ses 

recherches sur la floculation des matieres colorantes. Nous avons 

retrouve ce fait dans la coagulation de Fhydroxyde de fer. 

Signalons, toutefois, que Bebczeller n’a pas retrouve cette augmen¬ 

tation de la tension superficielle dans la coagulation de I’albumine par 

la chaleur. 

II en est de meme de la riscosile. Tous les colloides emulsoides 

possedent une viscosite plus elevee que celle du milieu dispersant; 

notons, une fois de plus, que ceite augmentation de la viscosiie coincide 

avec la plus grande stabilite des emulsoides, par comparaison avec la 

stabilite faible des suspensoides. II est dorc difficile d'etablir le idle 

1. W. Kopacze-wkki. Bi/ti. Soc. Chiw. biol.,1, 1P25, p. 419. 
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exact de ce facteur capillaire dans la stability des dmulsoides, quoi- 

qu’il soil facile de la diminuer I’aide de certains solvants organiques, 

on de certains electrolytes. Malheureusenoient, I’action de ces agents 

chimiques est complexe, et d’autres facteurs tels que la d^shydratation 

y interviennent a coup sur. Mais, cette fois aussi, I’allure physique de 

la coagulation montre que la viscosity pr6sente un minimum au 

moment de la coagulation totale. 

Enfin, le dernier argument en faveur du role de ces deux facteurs 

capillaires est donne par les valeurs de la viscosity et de la tension 

superficielle dans les zones de la plus forte labilite des colloides 

emulsoi'des. Nous savons que ces zones correspondent i certaines 

concentrations en ions H+; dans ces zones la tension superficielle est la 

plus elev^e et la ’viscosile — la plus faible. 

Parmi les facteurs physiques il nous reste A etudier {'action de 

diverses radiations sur la coagulation des emulsoides. 

Ce chapitre de la colloidologie est bien pauvre en faits exp6rimentaux; 

il faut esp6rer que les applications nombreuses et 6clatantes des diverses 

radiations feront orienter les chercheurs vers IMtude de Paction de 

ces agents sur les colloides in vitro et constitueront une base exp6ri- 

mentale pour des applications futures. Pour le moment nous en savons 

fort peu. 

Nous avons etudi6 en 1917 Paction des rayons X et des rayons ultra¬ 

violets sur le s6rum de la murene; nous avons constate que, sous 

Pinfluence des rayons ultraviolets, ce serum accuse un d6but de coagu¬ 

lation se traduisant par Papparition des agr6gations micellaires 

nettes (‘). 
R^cemment Rajewsri a fait une serie de recherches sur la coagulation 

des protides par les radiations ultraviolettes de diverses longueurs 

d’ondc : il conclut que les protides sont coagules; selon le temps 

d’irradiation cette coag.ulation est p6riodique. 

Tout dernierement, P. Arthus a signale Pinactivation du vaccin de 

cobra et'la disparition de ses propriet6s immunisantes par Pirradiation 

avec les rayons ultraviolets. 

Dans notre 6tude sur le s6rum de la murine, nous n’avons pu constater 

aucune action coagulante visible de rayons X. 

L’aclion des rayons de radium a 6te 6tudiee par A. Fernau et Pauli 

dans une s6rie des travaux exp6rimentaux. Les auteurs ont 6tabli que 

Paction des rayons y ou ^ sur les colloides electropositifs (hydroxydes 

mStalliques) se traduit par une decharge des micelles; la reunion des par- 

ticules d6chargees est un ph6nomeae seoondaire, sur lequel les radiations 

en question n’exercent aucune influence. L’action de ces radiations sur 

les protides consiste tout d’aborddans une « d6naturation » des protides, 

I. W. Kopaczewski. Aon. lost. Pasteur, 32, 1948, p. 584. 
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laquelle suit une coagulation; c’est une action analogue, en somme, a 

celle dela chaleur. La coagulation des protides paries rayonsde radium 

ne s’observe point en presence des Electrolytes.'Toutefois, si Ton fait 

agir les rayons de radium sur des albumines « denaturEes » la coagu¬ 

lation est accelErEe par la prEsence des electrolytes. Les rayons de 

radium n’ont aucune action sur les Emulsions de la lEcithine. 

De beaucoup plus EtudiEes sont les coagulations par les agents 

chimiques. 

d) Action des agents chimiques sur la stabilite des emulsoides. — 

Avant d’entreprendre cette Etude, signalons la nEcessitE de ne pas perdre 

de vue dans les recherches futures le fait de variations pEriodiques de 

caractEres physiques des hydrosols Emulso'ides et eo ipso des variations 

pEriodiques de leur stabilitE : selon I’Eige et le passE des hydrosols, 

Taction des agents chimiques peut etre plus ou moins nette, plus ou 

moins caractEristique. 

De plus. Taction labilisante des Electrolytes dEpend du sens et de la 

rapiditE de contact avec les micelles collo'idales. 

En ce qui concerne la rapidite d'addition d’Electrolyte coagulant, 

citons Texemple de Hober et Gordon sur la coagulation de Talbumine 

par le sulfate d’ammonium : 

en ajoutant rapidement a une dispersion d’albuniine d’oeuf 5 cm’ de la 
solution a 75 “/o de Am*S0‘, la coagulation est de 50 “/« plus Energique qu’en 
introduisant la mEme quantitE de la solution coagulants en vingt-quatre 
heures. 

Le sens d'addition est egalement important; cela a EtE signalE par 

Michaelts et Rona en ce qui concerne la coagulation d'un mElange de 

deux hydrosols Emulso'ides, albumine et Thydroxyde de fer : 

en ajoutant 4 ce roElaiige de NaCl a 3,13 mol./litre, une coagulation 
partielle a lieu; a la concentration de NaCl 4 6,25 mol./litre jusqu’a 
25,0 mol./litre, la coagulation est totale, puis, avec 200 mol./litre la peptoni- 
sation a ElE observEe. II n’en est pas de mEme, si, avant de mElanger Thy- 
drosol d’albumine avec celui de fer, on Tadditionne du NaCl : les concen¬ 
trations signalEes, sauf la premiEre qui est fans aucune action visible, 
produisent la coagulation totale, sans aucune peptonisalion mEme a 
500 mol./litre. 

Des faits analogues ont EtE dEcrits par Neisser et Frikdemann pour la 

gElatine et Thydrosol de mastic; par Pauli et Flecker pour Talbumine 

et Thydroxyde de fer, par Walpole pour les Emulsions d’huile. 

II convient, encore une fois, de remarquerque toutes ces constatations 

mEritent une rEvision complEte, avec des substances aussi pures que 

possible, mais, avant tout, dans des conditions d’expErimenlation bien 

prEcises : degrEd’hydratation, degrE d'ionisation, concentration en ions 

d’hydrogene, etc. 
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La coagulation pr6sente une nouvelle difference avec la floculation, 

lorsqu’elle est obtenue par les agents chimiques. En effet, si les traces 

parfois infimes d’6lectrolytes peuvent provoquer la floculation des 

suspensoides, la coagulation des emulsoi'des n6cessite des doses parfois 

enormes de ces matieres. Divers colloides emulsoides pr6sentent a ce 

point de vue toute une gannnae de sensibilite, que les chimistes ont uti- 

lis6e pour la differenciation des divers protides. Toute ia classification 

de ces substances est, actuellement encore, basee sur le degre de coagu¬ 

lability par les sels (« albumines », « globulines », « albumoses, etc.). 

Mais les faits qui sont i la base de cetle classification ont yte constat6s 

au cours des recherches avec des substances y, peine grossi^rement 

purifiyes; or, nous savons aujourd’hui que la prysence de certains ions 

est parfois nycessaire, parfois nuisible, fi la coagulation des colloides 

emulsoides. II suffit de rappeler que certains alcaloides ou glucosides ne 

peuvent pas ytre obtenus k I’ytat ciistallisy qu’en prysence de certains 

ions; il en est de mfime pour colloides ymulsoides que I’on ne pent 

coaguler qu’en presence d’ions dyterminys, et vice versfi, dans d’autres 

cas, il est absolument nycessaire d’introduire ou de conserver des 

ions pour maintenir les colloides ymulsoides ii I’ytat d’une certaine 

stability. Rappelons i ce propos la coagulation de saccharate de fer, 

d’arsyniate de fer, de « globulines », etc., par la simple dialyse. Toutefois, 

ilconvientde signaler un travail rycent de H. SoauMdans lequel I’auteur 

signale la possibility de preparer un hydrosol d’hydroxyde de fer ne 

nontenant aucune trace de chlore . Par centre, nous avons essajy de 

dialyser y fond un tel hydrosol, et nous n’avons pu le conserver k I’ytat 

d’hydrosol au dely de quarante-huit heures, il est gelifiy au bout de ce 

temps et pourtant so conductibility yiectrique yiait relativement yievye 

(G= 18,0.10-®). 

A.insi, la nature des ions, nycessaires au maintien de la'stability des 

hydrosols emulsoides, n’est pas encore connue. 

Etant donnee la nycessite des doses massives d’ylectrolytes, pour 

amener la coagulation des colloides ymulsoides, il est yvidemment diffi¬ 

cile de vyrifier, dans cette coagulation, les regies de charge electriquc 

et de la valence, pourtant assez nettemen t yiablies dans la floculation 

des suspensoides. Neanmoins, on pent voir que, dans les deux cas, le 

pouvoir labilisant des electrolytes se range d’apres leur signe electrique 

et leur valence. Mais, cette analog ie est loin d’etre parfaite : ainsi I’ion 

d’argent possede des propriytes coagulantes tres fortes, et neanmoins 

c’est un ion monovalent. D’autre part, Micuaelis, J. Loeb, Pauli 

signalent que la coagulation des ymulsoides, ainsi que les autres pro- 

prietes des colloides, dypendent, en grande parlie, de la concentration 

en ions H+. D’autres facteurs y interviennent, tels que le degry d’hydra- 

tation des micelles, la position des yiements coagulants dans le systyme 

periodique, etc., ainsi que nous le verrons plus loin. 
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L’exemple suivant, d’aprds Wo. Ostwald, montre la complexite du 

probleme : I’action coagulante des diff6rents electrolytes sur I’h^mo- 

globine neutre ci 2 °/„ s’exprime par les chiffres suivants : 

Citrate de polasse. 0,27 M 
Na'SO* . .   0,08 M 
:NH‘;*S0‘. 0,09 M 
Li*SO‘. 2,0 M 
K.CNS. 14,0 M 
KCl.;. 2,4 M 
CaCl*. 0,034 M 
MgCP.. 0,004 M 
Aid*. 2,4 M 

Avec rhdmoglobine alcaline ou acide, les r^sultats sent diflOrents : les sul¬ 
fates coagulent I’hemoglobine alcaline (electroudgative) a la concentration de 0,8 
M, les sulfocyanures A celle de 6M; tandis que ThAmoglobine acide (electropositive) 
est coBgulee par les sulfates A la concentration de 0,2 M et par les sulfocyanures 
a celle de 0,01 M. Gependaut, la suite des cations ne ditfere que quantitativement. 

Hemoglobine alcaline Li — 1,0 M >(NH*)^ 0,831 > K-0,5 M 
Hemoglobine acide Li - 0,13 M> NH‘)>0,01 > K-0,025 M 

Get exemple permet de conslater que le rdle de la charge et de 

rintensit6 de cette charge n’est pas net. En effet, e’est surtout avec des 

colloides 6mulsoides que les actions irr^guliferes, signalees d6j^i pour 

les suspensoides, apparaissent avec toute lanettet^. 

On a constate que dans ce cas les ions se rangent d’une fa^on speciale, 

caract^ristique. Cette sp^cificite des ions dans la coagulation a une 

base exp^rimentale : en etudiant bien les proprietes des ions, leur mobi- 

lite, leur hydratation, le degre de dissociation des molecules, on arrive 

4 determiner le rdle d’une de ces propri6t6s dans I’apparition des irregu- 

larites en question. On a oublie de tenir compte de ces facteurs. En elu- 

diant Taction des electrolytes, on s’est contents d’ajouter des concen¬ 

trations dites « ^quimoleculaires ><, coinme si toutes les molecules 

itaient uniformement dissociees et, par consequent, comme si, dans 

chaque concentration « equimoI6culaire », toujours la meme quanlite 

d’ions libres etaitpresente. Lorsque Ton se donne la peine de mesurer 

la conductibilite electrique des solutions « 6quimol6culaires », on 

constate que Visomolecularite ne sigitifie point isoionicite. 

La premiere conclusion qui s’en dfegage esl la suivanle : on doit refaire 

toutes les experiences pr6cit6es avec des concentrations isoioniques, 

ayant done la m6me conductibilite 61ectrique; on verra ensuite si les 

rang^es de Hofmeister persistent et, si e’est le cas, sous quelle forme; 

on s’apercevra alors que les ions possfedent une action, aussi bien dans 

la floculation[que dans d’autres reactions physicochimiques, facilement 

explicable par leurs proprietes physiques ; leur volume, leur mobility. 
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leur degre d’hydratation, leur charge 6leclrique, etc. Actuellement 

d6j4, les resultats des investigations physiques sur les proprietes des 

ions renforcent cette supposition. 

II convient, toutefois, de souligner que Taction des ions depend, A 

son tour, du degr6 de purete des hydrosols emulsoldes. Sorensen et 

M''* Hoyrup onl pu voir que la coagulation de Talbumine d’oeuf rev6t 

une forme cristallis^e si Ton opere cette coagulation dans la zone de 

labilite maximale; au contraire, la coagulation est amorphe si Toperation 

est faite dans la zone alcaline. De plus, la position de la zone de cette 

lability depend de la concentration en sulfate d’ammonium qui accom- 

pagne la micelle albuminoide. 

Le r61e desimpuret^s dans la coagulation des hydrosols emulsoides a 

6t6 perdu de vue par Loeb dans ses generalisations, selon lesquelles la 

labilite des emulsoides serait regiee par le « point isoeiectrique » 

caracteristique pour un colloide donne. 

Mais, en dehors d’un deplacement de la zone de labilite d’un colloide 

hydrophile, selon le degre de sa purification, on pouvait a priori pre- 

dire Texistence de plusieurs de ces zones, tout d’abord en examinant 

les courbes donnees par Loeb, puis, en se rappelant que la coagulation 

est une reaction periodique et, par consequent, une autre zone de 

labilite devrait exister. 

Cette supposition, que nous avons exprimee en 1922, k la suite d’une 

critique de Touvrage de Loeb, a et6 ensuite experimentalement con¬ 

firmee (*). Ainsi, nous savons aujourd’hui que la gelatine, sur laquelle 

toutes les experiences du biologiste americain ont ete faites, possede, 

d’apres les travaux recents, trois « points isoeiectriques » bien 

distincts : ti pH+ = 2,8,e pH-i- =4,7 et A pH+ = 7,8. Enfin, une expe¬ 

rience elegante de Wo. Ostwald demontre que la notion du « point 

isoeiectrique » fixe n’est pas correcte ; cet auteur est arrive a floculer 

un hydrosol trAs sensible de congorubine par diverses substances, 

en presence des concentrations en ions H+ variables selon la nature 

de chacune d’elles ou de leurs melanges : 

pH + 

Flocutation de congorubine par les acides purs. 3''0 
— — — — biphtalate de K. 3,5 
— - — - — de K + HCl. . 4,5 
— — — par KCl. T,1 
— — — par Ba(OH)’.H,0 

Pour les acides les variations peuvent etre observees en ce qui con- 

cerne la rapidite de la floculation (action preponderante de CO'). II en 

est de meme pour le gonflement deS gels : Shovoku Dokan a demontre que 

1. W. Kopaczewski. Itev. gen. Sciences, 33, 1922, p. 358. 
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pour la g61ose il existe d’autres facteurs que les ions H+ qui influencent 

ce phenomene. 

Certains auteurs, pour des raisons n’apparaissant pas clairement dans 

leurs Merits, continuant a admeltre la validity des « points isoelec- 

triques » et cherchent ci expliquer I’existence de plusieurs « points iso- 

electriques » par la presence dans ces colloides de substances diff^- 

rentes (Smith). Ces explications sont sans base exp6rimentale : I’iden- 

tification chimique d’un colloide bien homogene, tel par example 

qu’un hydrosol 61ectrique de Pt ou d’or, les plus simples pourtant, pre¬ 

sente des difficultes bien connues des sp6cialistes ; que dire de I’iden- 

tification d’un melange? Et puis, le jour, bien proche sans doute, oil Ton 

d6couvrira d’autres zones de lability, il faudra, de nouveau, admettre 

I’existence d’une substance nouvelle. La colloidologie sera une espece 

de biologie avec tons ces « ph6nomenines ». 

Enfln, dans un travail recent, Herrmann a d6montr6 qu’aucun paral- 

l^lisme n’existait entre la « force >> des acides organiques et le pouvoir 

coagulant de leurs sels. 

Nous n’insisterons pas davantage sur les generalisations hitives et 

sur le peu de consislance qu’offre la conception du « point isoeiectrique », 

erigeant comme arbitre supreme de toute reaction colloidale la concen¬ 

tration en ions H+ (“). Ceci ne veut point dire que ces ions n’ont point 

d’action particulierement energique, loin de lit; mais cette action 

s’explique par leurs propri6tes physiques egalement particulieres, la 

plus grande mobilite, la plus faible hydratation, etc. 

Une s6rie de constatations interessantes vient d’etre publiee par 

WiTTHEiM, au sujet de I’action de certains sels organiques sur le degre 

de stabilitedes protides. L’auteur d6montre que les coagules d’albumine 

serique obtenus par la chaleur sont facilement peptonisables par les se Is 

organiques tels que le salicylate, le sulfocyanate, le benzoate, etc ; 

apres la separation par la dialyse de I’exces de ces ions, on pent de 

nouveau coaguler par la chaleur ces hydrosols peptonis6s; ces sels, 

introduits avant le chauffage, empechent la coagulation de se pro- 

duire; ils sont sans effet sur la coagulation par les acides. Cette 

peptonisalion depend, d’une part, de la concentration saline, d’autre 

part, celle-ci etant donnee, de la quantite d’eau, de la concentration 

de I’hydrosol. L’auteur suppose que les sels en question provoquent 

le gonflement des micelles, et leur dispersion. 

En r6sumant les fails exp6rimentaux cites au sujet de Taction des 

electrolytes sur le degr6 de stability des 6mulso'ides, on pent r6p6ter, 

une fois de plus, que les regies apparentes concernant la floculation des 

suspensoides, et notamment les regies du signe 61ectrique et de la 

valence, ne se retrouvent pas aussi nettement dans la coagulation. 

I. Voir W. Kopaczewski. Protoplasma, 13, 1931, p. 403 



W. KOPACZKUSKI 254 

?Jous verrons que ces fails ont servi de pr6lexte pour nier la valeur 

des conceptions concernant I’^tat colloidal de ,1a matiere, bas6es sur les 

donn6es 6tablies pour les suspensoides; on a ni6me retr^ci le champ 

experimental de la colloidologie, en ne considerant comme matiSres 

colloidales que les hydrosols emulsoides, lyophiles, hydrophiles. 

Parmi les arguments que Ton peut invoquer en faveur de I'unitS du 

mecanisme de la floculation et de la coagulation, il faut avant tout citer 

Taction des in^lectrolytes. 

e) Action des inelectrolytes. — On sail que Ton arrive a coaguler les 

emulsoides par les solvants organiques tels que Talcool, Tac6tone, 

Tald6hyde formique, les alcaloides, les tanins, etc., coagulent 6nergi- 

quement les Emulsoides. Von Weimarn a EtudiE Taction coagulante des 

divers alcoolsde lasErie grasse. Moor el Roaf ont constatE la coagula- 

bilitE des protides par TEther, par TacEtate d’amyle, par le benzEne. 

Spiro, Warburg et Wiesel ont vu le meme fait avec les urElhanes, les 

cEtones. Battelli et Stern, Labes et autres ont signalE la grande sensi- 

bililE des colloides Emulsoides a Taddition de certaines substances 

cycliques : ainsi, le sue de levures est coagulE par la concentration 

de 0,8 “/o de mEthyl-phEnyl-cEtone. 

Si nous comparonsTaction des inElectrolytes sur la coagulation, d’une 

part, et sur la floculation, d’autre part, nous verrons qu’il exisle de 

nombreux termes de transition entre ces deux classes de colloides. En 

effet, si certaines suspensions et les hydrosols suspensoides, tels que 

kaolin, sulfure d’arsEne, etc. (Barus, Bodlaender, Freundlicu et autres) 

sont insensibles E I’addilion d’alcool, les autres, tels que Tencre de 

Chine, sont floculespar Talcool (Lehmann); les Emulsoides inorganiques, 

tel Thydroxyde de fer, sont plus facilement coagulEs que les suspen- 

soides, mais ils sont moins sensibles que les Emulsoides organiques; 

ainsi, d'aprEs Spiro, ilfaut une concentration de 30 °/„ d’alcool niEthy- 

lique pour floculer Thydrosol en question; les urEthatnes le coagulent, 

il est vrai, plus facilement (Freundlicu et Rona). La comparaison de 

ces rEsultats dEmontre que, dans le cas des inElectrolytes, aucune 

ditTErence essentielle n’exisle eatre la coagulation et la floculation. 

Dans Taction des diverses substances organiques, telles que les alcools 

par exemple, il faut envisager en outre deux facteurs : 1“ la possi- 

bilitE de formation de composEs avec les Electrolytes, possibilitE 

signalEe entre autres pour CH’ OH et le CaCT (Menschutkin); 2“ Tac¬ 

tion dEshydratante de ces substances sur laquelle Jirgensons attire 

Tatlention. 

f) Coagulation par les colloides. — Nous devons envisager deux cas 

distincts : Tinteraction de deux colloides emulsoides et Taction mutuelle 

d’un colloide Emulsoide sur un colloide suspensoide. 

Examinons le premier cas. Il est a priori concevable que deux hydro - 

sols Emulsoides, porlant chacun une charge opposEe, peuvent ne point 
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se coaguler ; leur stability envers des agents chimiques est grande; cette 

stability est due 4 leur forte viscosity et leur basse tension super- 

ficielle. 

C’est pourquoi on n’obserre aucune coagulation, lorsqu’on melange 

riiydrosol d’hydroxyde defer, 61ectropositif, avecI’hydrosol de glycogfene 

ou de gomme, 61eclron6galifs. Nous disons, on n’observe point une 

coagulation, mais il ne s’ensuit point de cette experience qu’aucun chan- 

gement n’a ete provoque au sein de ce melange dans la constitution de 

chacun des composants. En effet, en etudiant la charge electrique de 

I’hydrosol d’hydroxyde de fer additionne de gomme, nous avons constate 

qu’il est devenu eieclronegatif (’). II faut done admettre qu’hun certain 

moment, correspondent h une dose determinee de gomme, I’hydrosol 

positif a ete decharge. 11 devait h ce moment etre coaguie, et si cette 

coagulation n’a pas pu etre observee, la cause en reside dans la consti¬ 

tution de ces hydrosols et, avant tout, dans leur degre d'hydratation, 

ainsi que nous le verrons tout 4 I’heure. 

D’autres cas de ce genre ont ete cites par Freundlich avec I’albumine 

etl’hydroxyde de fer : au cours de cette interaction, la charge electrique 

du collo'ide positif a ete nettement diminuee. 

Neanmoins, reconnaissons-le, la question est tres complexe. 

II en est de meme en ce qui concerne Faction mutuellede deux hydro- 

sols, dont un est suspensoi'de. Dans ce cas souvent le melange de deux 

colloldes, ayantlememe signe electrique, facilile lalabilisationde chacun 

d’eux par un facteur floculant ou coagulant quelconque. Ainsi, le melange 

d’un hydrosol suspensoi'de d’or ou d'argent avec I’hydrosol purifie de la 

gelatine devient plus facilement floculable par un electrolyte; on a 

signaie que I’addition pure et simple d un collo'ide emulsionne de m§me 

signe provoque un grossissement micellaire appreciable du suspensoi'de 

(Friedemann et Neisser pour le mastic et la gelatine). 

Les chimistes, contamines par la manie des « explications » biologi- 

ques, ont denomme ce fait « sensibilisation ». 

Le premier fait de cette labilisation a ete signaie en 1903 par V. Henri 

et ses collaborateurs : il s’agissalt de la labilisation de Fhydrosol d’hy¬ 

droxyde de fer par I’amidon; Friedemann et Neisser ont signaie, en 1903, 

la labilisation de Fhydrosol de mastic par Fhydrosol de gelatine; Pauli 

et Flecker, en 1912, Brossa et Freundlicu, en 1913, celle de Fhydrosol 

d’hydroxyde et d’albumine; en 1913, Walpole demontre ce fait dans 

la sedimentation de Femulsion d’huile par la gelatine. 

Bien d’autres cas de ce genre ont 6t6 etudies depuis cette epoque; il 

convient de les s6parer en deux groupes distincts : labilisation par les 

colloldes de meme signe et labilisation par ceux de signe contraire. 

Si nous pouvons comprendre les phenomenes observes dans le 

I. W. K.OPACZEWSKI. Pratique des colloides. Paris, 1923. Vigot, ^diteur, p. I99-20I. 
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deuxieme groupe, il nous parait parfaitement inutile d'insister sur les 

soi-disant fails du premier groupe. II faut, avant toute discussion, les 

verifier au lieu de les reproduire sans esprit critique dans toutes les 

publications et dans toutes les raises au point. 

Ces observations semblent contredire les regies d'aclion mutuelle des 

colloides, constat6es sur des modeles plus simples, corrobor^es par des 

consid6rations mathematiques, ayant about! 4 Tenoned de certaines lois, 

verifiees, d leur tour, par des experiences methodiques instituees ad hoe. 

Nous faisoDS allusion k la thdorie de la coagulation dmise par Smolu- 

CBOWSKi, et contrdlde par Perrin, Zsigmondy, The Svedberg et autres 

pour les colloides suspensoides. Alors peut-on admeltre qu’un colloide 

dmulsoide, ayant une ba=se tension superficielle, une forte viscositd, 

une charge dlectrique identique avec le colloide suspensoide, arrive a 

floculer ce dernier au lieu de le proteger? Surtout, dtant donnd que la 

majoritd des dmulsoides possddent des caracteres nettement prolec- 

teurs. Si les cas de cette coagulation sont rdels, il faut chercher Texpli- 

cation dans les interventions des ions, que Ton ndglige trop souvent 

d’dliminer. 

Il n’en estpas de mdme pour le second groupe. Cette fois les fails sont 

nombreux, bien dtablis; Taction de charge dlectrique opposde est nette, 

la dose faible d’un colloide chargd de manidre opposde diminue ou 

annule la charge de Tautre et, au moment oh il est le plus dechargd, 

Taction d’un ion coagulant se fait immddiatement sentira une dose rela- 

tivement faible. 

Cette labilisation pent s’observer non seulement entre les deux col¬ 

loides donl un est suspensoide, mais aussi entre les deux dmulsoides, A 

la condition expressequ’ils portent une charge opposde Tun de Tautre. 

C’est, en somme, le cas que nous avons dtudid dejA avec la gomme et 

Thydroxyde de fer. 

Il est aussi dvident que les fortes quantitds d’un hydrosol dmulsoide 

rechargent les hydrosols suspensoides, et ils deviennent de nouveau 

plus stabiles. 

Enfin, il estclairque, dans ces mdlanges, Thydrosol suspensoide doit 

dtre en concentration plus forte que celui dmulsoide, autrement Taction 

slabilisantedes hydrosols dmulsoides, quasi gdnerale, neutralise Taction 

des charges dlectriques. 

g) Peptonisation des coagules. — Tout comme la floculation, la coagu¬ 

lation des dmulsoides n’est pas une rdaction irrdversible, tout au moins 

dans beaucoup de cas dludids ; en utilisant, soil un exces de rdactif 

coagulant, soil un autre rdactif, on arrive A peptoniser le coaguld 

formd. 

Ainsi, certaines coagulations de Talbumine d’cEuf sont parfaitement 

rdversibles : par example, la coagulation par le sulfate d’ammonium 

disparait apres le lavage A Teau distillde, mais cette coagulation est 
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reversible uniquement avec Talbuniine privSe de sa charge eiectrique. 

D’autres gels peuvent etre peptonises par I’addition d’un excSs du corps 

coagulant; on I’a vu pour I’hydroxyde de fer, e I’etat de gel, et I’am- 

moniaque. La reversibilite des coagulations par la temperature a ete 

deje signaiee. Done, Ji ce point de vue, aucune difference ne semble 

exister enire les suspensoides et emulsoides. 

En dehors de ces cas, il convient de rappeler que la coagulation 6tant 

un phenomene periodique, 1’augmentation de la dose du corps floculant 

pent amener une peptonisation. Voici e ce sujet quelques donnees obte- 

nues par M"® Chick avec la « globuline ». 

ELECTKOLYTES CONCENTRATIOAS EFFETS OJTENUS 

NaCl . . . 

Na*SO‘. . 

Na-citrale 

BaCl*. . . 

La (NO=)^ 

0,01 N Coagulation. 
0,03 Peptonisation partielle. 
0,0003 Coagulation. 
0,03 Peptonisation totale. 
0,0003 Coagulation pariielle. 
0,003 Peptonisation totale. 
0,001 Coagulation totale. 
0,03 Peptonisation totale. 
0,001 Coagulation partielle. 
0,02 Peptonisation totale. 

Toute une serie de recherches effectuees par Zsigmondy et ses collabo- 

rateurs (Glixelli, Heinz et autres) tend h d6montrer que la peptonisa¬ 

tion des coagul6s est d’autant plus facile que la coagulation est r^cente. 

II est possible que dans ce cas les micelles grossies ou agglom6r6es ne 

se sont pas encore r6unies, mais que chacune d’elles reste encore 

entour^e d’une couche de molecules d’eau. 

C’est pourquoi la dessiccation ou la filtration, sous pression surtout, 

amfenent la reunion des micelles et le processus devient plus difficile- 

inent reversible. Les observations ultramicroscopiques, effeclu6es par 

Zsigmondy et Sternberg, attestent la reality de ce processus de disin¬ 

tegration micellaire dans les coagules frais. De sorte que, d’apris Zsig¬ 

mondy, deux facteurs inlerviennent dans la possibilite d une peptoni- 

sation : 

1° La grandeur des micelles; 

2° La distance qui les separe les unes des autres. 

Eu dehors de ces facteurs, citons encore le pouvoir peptonisant propre 

des colloides imulsoides envers les colloides suspensoides. Parmi ces 

colloides, il convient de signaler surtout les hydrosels de savon (Spring, 

Donnan, Ehrenberg et Schultze), de I’acide citylsulfonique (Reychlek), 

« prolalbinique » et « lysalbinique » (Paal), des matieres humiques 

(Neubert) et autres. 

Bull. Sc. Pbarm. (AvriJ 1932). 17 
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Terminons I’examen des conditions d’equilibre des colloides 6mul- 

soides en signalant une propri6t6 int^ressante de ces hydrosols, notam- 

ment leur pouvoir stabilisant. 

h) Stabilisation par Jes emulsoides. — Le fait a 6t6 d6montr6 pour la 

premiere fois par E. v. Meyer et Lottehmoser, en 1897, et appliqud par 

Zsigmondy i des recherches syst6matiques sur la protection contre la 

floculation de I’or colloidal pourpre par les facteurs divers. Les recher¬ 

ches de Zsigmondy ont permis, en fixant les « nombres d’or », de deter- 

nniner le pouvoir protecteur d’un hydrosol dmulsoide et donner des 

renseignements precieux sur les variations de ce pouvoir protecteur, 

selon les caract6res de I’hydrosol de facteurs divers. Wo. Ostwai.d 

a propose de remplacer Tor colloidal par un hydrosol 6minemment 

instable de congorubine. 

Gutsier et ses collaborateurs ont recemment demontre qu’une s6rie 

de substances d’origine v6g6tale chimiquement trfes vari6es, mucilages, 

saponines, etc., possede un pouvoir protecteur tr6s accentu6. II en est de 

m^rne des lanins artificiels. 

Par contre, il semble que les hydrosols emulsoides mineraux n’ont 

qu'un faible pouvoir protecteur. Ainsi, pour.la silice, les avis sont par- 

tag6s : Zsigmondy nie ce pouvoir, tandis que Kuespert et v. Scr-werin 

I’admettent. 

i) Formes particulieres clela coagulation. — Dans I’exposS pr6c6dent 

nous avons parl^ indififeremment de la coagulation par la temperature, 

par I’alcool et par les sels; pourtant, les formes de coagulation varient 

souvent. La coagulation de la g^lose parl’abaissement de la temperature 

n’a rien de commun, exterieurement, avec la coagulation de la meme 

substance par I’alcool ou par le tannin; en efTet, dans le premier cas, 

c’est une prise en masse, une g61atinisation, une gelilicatioir, dans 

I’autre, c’est une separation en masses molles, plus ou moins volumi- 

neuses. Neanmoins, il semble bien que la prise en masse, la coagula¬ 

tion proprement dite, dont celle du sang et du lait sont des prototypes, 

et la formation des flocons, ne different que par la forme; leur meca- 

nisme semble etre identique. C’est I’avis de Spring. 11 est probable 

que pour qu’une prise en masse ait lieu, la vitesse d’aclion doit ^tre 

ralentie; justement, on observe que des coagulations se produisent, 

lorsque le coagulant se repand lentement dans I’emulsoide, par exemple 

par diffusion; ou bien, lorsqu’on ajoule une quantitS insuffisante du 

coagulant et qu’on le laisse au repos. Enfin, la concentration y joue cer- 

tainement un r61e et les liquides qui coagulent en bloc sont toujours 

concentres. 

Nous nous sommes rendu compte de ces conditions en essayant de 

preparer un gel de phosphate tricalcique par action de chlorure de 

calcium sur le phosphate bisodique et la transformation du phosphate 

bicalcique soluble en phosphate tricalcique insoluble par le bicarbonate 
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de sodium ou par I’ammoaiaque. Vomi les r^sultats que Ton obtient 

selon le mode de preparation (*). 

CaCl* a 10 ”/o + 25 cm’ phosphate bisodique sat'ir^ 
a 18° C + par portions NaHCO’ saturS k 17° C. 

10 cm’ CaCi’a 20 °/„ + 10 cm’phosphate bisodiiiue 
satorO + 25 NaHCO’ satnrO h 17° C. 

10 cm’ phosphate bisodique saturea 17° C 4- 2,5 cm’ 
NaHCO’ saturO a 17° G + CiCI* 10 cm’ 4 20 °/„. 

10 cm’ phosphate bisodique sature a 17° C + 1 cm’ 
NH‘ + 10 cm’ CaCl’ a 20 °/„. 

GOlifiration puis peptonisation 
aprOs 24 heures. 

G^liflcation puis peptonisation 
apres 24 heures. 

Coagulation compacte 
et gOIihcation stable. 

Gelififiationpuis peptonisation 
aprOs 24 heures. 

Rocasolano a etudi6 la structure ultramicroscopique des coagules selon 

les conditions exp6rimentales : en labilisant, soil rapidement, soit len- 

tement les hydrosols de gelatine par les divers agents physiques ou 

chimiques, Electrolytes ou inElectrolytes, il a pu constater des varia- 

lions dans la structure ; c’est une prise en masse uniforme et amorphe 

dans le premier cas; c’est la formation de granulations dans le second. 

Une analogie, interessante au point de vue biologique, a ete signalee 

par WiEGENER, Magasanik et Gessner ii propos dela coagulation du fibri- 

nogene, d’une part, et du pentoxyde de vanadium,d’autre part: dans les 

deux cas, cette coagulation s’accompagne de grossissement des fila¬ 

ments que Ton voit, du reste, dEji dans les hydrosols non coagules; 

lorsque ce grossissement atteint une proportion necessaire, on constale, 

gra,ce k un veritable feutrage des fibres, une prise en masse. Cette ana¬ 

logie est aussi nette dans Taction de divers agents physiques ou chi¬ 

miques. II nous reste ci examiner rapidement les conclusions de stabilite 

des Emulsions et les analogies avec les Emulsoides. 

j) Emulsoides et emulsions. — D’une fagon gEnErale, toutes les regies 

que nous avons essayE de refrouver dans les pbEnomEnes de stabilitE 

des Emulsoides se retrouvent dans les Emulsions; toutefois, les analogies 

sont plutEt d’ordre qualitatif et non quantitatif. En effet, d’autres fac- 

teurs interviennent dans ce das : tels sont la viscositE du milieu dis- 

perseur, le degrE de dispersion, la diffErence entre la densitE de deux 

phases, etc. 

REcemment Becqhold et Silbereisen ont EtudlE les conditions de sla- 

bilitE des Emulsions; d’aprEs eux, la viscositE n’est qu’un facteur tout h 

fait secondaire dans la stabilitE des Emulsions, tout au moins pour 

TEmulsion d’alcool isobutylique et Teau, en prEsence de la glycErine. 

En ce qui concerne la densitE des deux phases, il va sans dire que les 

phases ayant la mEme densitE donnent des Emulsions stables et faciles 

h obtenir. Experimentalement, on a trEs peu EtudiE les conditions de 

stabilitE des Emulsions, quoique ces liquides prEsentent un intErEt par- 

liculier pour Tindustrie et pour la biologie. 

1. W. Koi’ACzewski. Pralique des colloides. Paris, 1923. Vigot, hditeur, p. 252-253. 
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Pour rfisumer tout ce que nous avons dit sur les conditions de stability 

des 6mulsoides, nous allons etudier la inarche de la coagulation d’un 

hydrosol 6mulsoide tel que celui d’hydroxyde de fer par un Electrolyte (*). 

CONCENTRATIONS CONDUCTIBILITE joperlddle VISCOSITE 

50 cm» Fe + 10 cm’H*G. 
50cm’Fe+ 9 cm’5 H’O + 0 cm’b Na’SO' 
50cm’Fe+ 9 cm’ H’O + lcm’ Na’SO’ 
25cm’Fe+ 4cm’ H’O+lcm’ Na’SO* 
2.5cm’Fe+ 3 cm’ H’0 + 2cm’ Na’SO* 
23cm’Fe+ 1cm’ H’0 + 4cm’ Na’SO* 

Ainsi, le fait signale par Traube de I’augmentation de la tension super- 

ficielle au moment de la coagulation est retrouvE; I’abaissement de la 

conductibilitE Electrique, qui semble indiquer I'existence d’une adsorp¬ 

tion de certains ions libres signalEs par Grundmann, est Egalement net; 

enfin, la viscosite baisse au moment de la coagulation, quoique fai- 

blement. 

Signalons enfin le travail de Boutaric et M"'Perreau dont les rEsultals 

semblent indiquer qu’au moment de la [coagulation de la floculation 

I’indice rEfractomEtrique baisse subitement. Ce fait indiquerait que 

la coagulation s’accompagne de I’adsorption des molEcules et des ions 

par les micelles agglomerEes. 

(A suivre.) W. Kopaczewski. 

91 10-* 
91 10-* 
91 10-* 

74,8 
75.7 
73.8 

23 seg. 1,0 
23 seg. 0,9 
22 seg. 5 0,9 

VARIETES 

PhytothErapie apEritive (■). 

Le H. Leclerc, de la plume alerte que nous lui connaissons, en 

phytothErapeute convaincu, traite avec humour, dans la rEcente revue, 

si bien prEsentEe et si intEressante, que dirigent les professeurs 

Carnot, Loeper et Villaret, des plantes ameres el de leurs verlus diges¬ 

tives. 
11 y a peu de temps encore, pas plus que sa vieille bonne Caroline, 

1. W. Kopaczewski. CuTSO pralico de Fisico-quimica. Porto, 1929, p. 59-61. 
2. D'aprOs le D' H. Leclerc, in Nutrition, Paris, 1932, Doin, Oditeur, 1, p. 639-654. 
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dontil raconte les propos et qui pr6tendait « que cequi esl amer k la 

bouche est bon k I’estomac «, les physiologistes ne poss6daient sur 

Taction pharmacodynamique des amers que des notions aussi som- 

maires et dignes deM.DE la Palisse. 

Gr^ice aujourd’hui aux recherches de Pawlov, Loeper, Marchal et 

Petlr Weger, on explique scientiflquement leur role bienfaisant. 

« Nous savons maintenant que ce n’est pas Tafflux des sues digestifs 

qui provoque Tapp6tit, mais qu’^i Tapp^tit incombe la mission 

d’amorcer la s6cr6tion de ces sues par suite d’un meeanisme eompor- 

tant un Element psyehique et un 616ment reflexe. C’est cet acte reflexe 

qu’engendre le eontact de Tamer et de la muqueuse buceale, acte qui 

se rgpercute k Testomac par Tintermediaire du pneumogastrique. II 
s’agit done d’un phenomene indirect, puisqu’il n’est pas indispensable, 

pour qu'il se produise, que la substance am6re soil d6glutie; cependant, 

comme sa presence dans Testomac pent 6galement entrainer un afflux 

de sue, un ph6nomene direct intervient aussi: les recherches de MM. les 

professeurs M. Loeper et G. Marchal ont 6tabli que ce ph6nom6ne se 

traduit par une reaction leucocytaire intragastrique consistant non pas 

en une formation sur place (leucogenese), mais en un apporl fleuco- 

pSdese) de leucocytes, reaction physiologique n6cessaire et probable- 

ment indispensable aux actes digestifs (‘). En outre, d’experiences 

entreprises avec les extraits de menyanthe et de millefeuille, M. Peter 

Weger a kik amen6 h conclure que les amers « ont la propriety de 

determiner un renforcement, lent h s’etablir, mais tres durable, dans 

Taugmentation du metabollsme des oxydations qui est sous la depen- 

dance du sympathique »(*). Ainsi se trouve scientiflquement justifle 

Temploi que, de tout temps, les therapeutes ont fait empiriquement des 

plantes ameres comme agents capables de stimuler Tappetit et d’ouvrir 

largement les votes au travail de la digestion. 

La France, avec son sol si varie, produit une quantite de plantes 

ameres qu’ou pent repartir en amers purs ou yrais, amers aromatiques 

et amers astringents. II faut “y ajouter, dit le D" H. Leclerc, les 

strychnees, de provenance exotique, qu’il faut ranger parmi les plus 

typiques des amers vrais et parmi les plus h^roiques. 

II nous permettra d’ajouter une autre espece qui trouve sa place 

parmi les amers aromatiques, c’est Tangusture vraie [Galipea Cusparia 

S*-Hil.) de la famille des Rutac6es. 

1. M. Lokpeb et G. Marchal. La leucop^dese intragastrique. C. B. Soc. de Biol., 
22 juillet 1922. — M. Loeper. L’appAtit et les amers. Progres medical, 18 octobre 1930- 

2. Peter Weger. De I’importance des amers pour le mAtabolisme basal. C. B. 
Soc. de Biol., 1930, 104, p. 723. 
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I. — AMERS VRAIS 

Done, en Wte de la liste, le D’' H. Leclerc classe la noix vomique et 

la f6ve de Saint-Ignace, mais il est entendu que celles-ci n’enlrent 

dans les compositions qu’avec la signature medicale. 

Vient ensuite la gentiane jaune qui contribue a favonser la leuco- 

p6d6se, si importante, pour que se fasse, normalement 'e travail de la 

digestion; puis le chardon b6nit {Cnieus benedictus L.) qui peut rendre 

de r6els services dans toutes les anorexies lides ci I'hypotonie gas- 

Irique et i I’aerophagie; le chardon Marie (Silybiim Marianum Gajrfn.); 

le m6nyanthe auquel Liegois a reconnu une efficacite certaine pour 

r6tablir les forces du syst6me nerveux abdominal, provoquer I’app^tit 

et soutenir les digestions dans les dyspepsies atonlques; la petite cen- 

tauree {Erythraea Centaurium fees.) qui |r6veille, un pen lentement, 

mais surement, les fonctions s6cr6to-motrices des voies digestives; la 

germandr6e petit-chSne {Teucrium Chamsedrys L.); la germandree 

sauge des bois {T. Scorodouia L.); le the d’Europe on V^ronique 

{Veronica officinalis L.); lepissenlit; Tarlichaut. 

II. — AMERS AROMATIQUES 

C’est ici que se reclame la place parmi les plantes exotiques de 

I’angusture [Galipea Cusparia S‘-Hil.), i c6le de I’absinthe {Artemisia 

Absinthium L.), cette derniere, qui a sdrement pay6 I’ostracisme de 

bon aloi dont on voulait ,frapper la consommation de I’alcool S, un 

degre eleve, dissolvent les essences nocives. A petites doses et comme 

aperitif amer, c’esl un stimulant des plus actifs de la s6cr6tion psychique 

stomacale. 

II faut aussi dans le groupe citer : le marrube blanc {Marrubium vul- 

gare L.) qui joint, ci son efficacit6 dansle traitement des affections bron- 

chiques, son utility comme stimulant 'de la motricite et du chimisme 

gastriques. 

La camomille romaine {Anthemis nobilis L.), que la masse du public 

prend, bien a tort, en infusions aprds les repas, car, disent les 

D"’ Leven et Leclerc, son ingestion post-prandiale 6veille des contrac¬ 

tions « rebours » qui pourraient 6tre le prelude de stagnations gas¬ 

triques et de regurgitation, si fon n'avait heureusement fhabitude de 

se contenter d’un infuse fantomatique, d’un liquidc incolore, inodore, 

insipide et inerte, dans lequel trois ou quatre ileurs nagent sur un 

ocean d’eau ebaude. Au contraire, son absorption apres le repas cra- 

vache ^nergiquement I’appStit et dispose I’estomac k elaborer 6nergi- 

quementtout cequ’ily a laiss6 introduire, avec I’all^gresse d’un impe- 

rieux besoin satisfait. L’armoise commune {Artemisia vulgaris), qu’un 
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pr6jug6 tenace considere comme abortive, possede Si un degr6 moiadre 

les qualit^s de la grande absinthe. 

Le houblon qui, par ses r6sines et I’huile essentielle, produit, k faible 

dose, des effets s6datifs de TexcitabilitS r^flexe en rnSme temps que par 

son contact avec les muqueuses il determine un afflux important des 

s6cr6tions glandulaires. 
L’orange ambre ou bigarade, dont I’usage est tr§s r^pandu, surtout en 

melange avec les, autres amers. 

III. — AIMERS ASTRINGENTS 

Ici, le Le-clerc fait jusLement observer que ces amers doivent 6tre 

employes prudemment St cause des tanins qu’ils contiennent, certains 

d'entre eux pouvant exercer sur la muqueuse gastrique des effets irri¬ 

tants qui annihileraient Taction salutaire des principes amers auxquels 

ils sont associ^s. 

Aussi, ne doit-on conseiller que les plantes dont les constituants chi- 

miques, tanofdes ou tanosides, sont en combinaison telle que leur 

absorption soit sans inconvenient. 

Leur etude n’est pas encore faite avec la rigueur scientifique n6ces- 

saire; aussi, Tauteur n’en mentionne-t-ilque trois. 

La petite pervenche (Vinca minor L.), la benoite {Geuin urlmnum L.) 

et le millefeuille (AcAiV/ea MiJIefoliain L.). 

C’est avec un reel plaisir que nous avons extrait ces lignes du travail 

du D' H. Leclerc, car il remet en honneur les pratiques de nos ancStres 

sur Tusage d’un groupe de v^g^taux utiles pour lesquels on est un peu 

trop enclin sourire. 

La phytotherapie est une science difficile et les dfecouvertes des alca- 

loides, des glucosldes, les etudes plus delicates sur les combinaisons 

tanniques ou dans les r6sines, etc., expliquent certaines qaalit6s des 

plantes et font esp^rer que Tfire des d^couvertes n’est pas close. 

Le Congres international des Plantes medicinaies et a essences de 

juillet dernier, k Paris, a 6mis le voeu que la Federation internationale 

pour le developpement de f Herboristerie medicinale, aromatiqae el des 

plantes similaires etudie Tedition internationale d’un ouvrage de Phy- 

toth6rapie; il nous semble que le D" Leclerc doit 6tre Tun des pre¬ 

miers artisans de sa realisation. 

Em. Perrot. 
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1° LIVRES NOUVEAUX 

HAFLIGER (J. A.). — Pharmazeulische Altertumskundc and 
Die Schvveizerische Sammlung: fiir historiscbes Apotheken- 
wesen an der Universitat Basel (L’art pharmaceutique dans I’Anti- 
quit6 et la collection suisse d’histoire de la pharmacie de B41e). 1 vol. in-S” 
carr6, 203 pages, S3 fig. hors texte. B. Wepf et O’, gditeurs, Bile, 1931. — 
L’auteur est charge du cours d’Histoire de la pharmacie et conservateur des 
collections historico-pharmaceutiques de I’Univer.-iti de Bile. Depuis sept a 
huit ans, il a fait appel a tous ses confreres, en vue de centraliser tons les 
objets anciens qui se rapportent a I’art pharnaaceutique, et il a riussi i 
organiser et 4 garnir avec goOt deux b4tiraents adjacents aux locaux univer- 
sitaires. D’ailleurs, en Suisse, il exislait d6j4 deux collections cilebres, celle 
de B. Reber et celle de Theodor Engelmann, que M. Hafliger a pu conserver 4 
a son pays. 

Le present ouvrage inumfere les principales collections publiques et privies 
du monde entier, parmi lesquelles bon nombre de pharmacies d'hdpitaux, 
puis I’auteur dicrit les richesses d’art pharmaceutique qu’il a lui-mSme pu 
riunir4B4le: ciramique, verrerie, instruments divers (mortiers, balances, 
mesures), peintures, statues, ainulettes, bols de terre sigillie, itiquettes, etc. 

L’ouvrage est illustri de plus de 50 reproductions tris soignies. Il est vrai- 
ment intiressant 4 consulter pour tous ceux qui aiment I’histoire de I’art 
pharmaceutique etje conseille 4 nos confrires qui pourront passer par B41e 
de ne pas manquer de visiter les collections pharmaceutiques de I’Universiti 
de cette ville ; grice au D’ J. Hafliger, elle ne peuvent manquer de s’enrichir 
rapidement encore. R. Weitz. 

GOIFFON (R.). — Les colibacilloses en pratique medicate. 1 vol, 
brocbe, 128 pages {Colleclion Medecine et Chirurgic pratiques), Masson etC’’ 
Paris, 1931. — Depuis plusieurs annies le rdle palhogine du bacille coli a 
iti mis en ividence. Reclierchi systimatiquement dans I’urine on I'a retrouve 
tris friquemment et sa friquence a permis d’expliquer souvent des troubles 
plus ou moins marques. Le bacille coli, saprophyte banal du tube digestif, 
peut acquirir un r61e pathogine important 4 la faveur d’altirations orga- 
niques ou de troubles fonctionnels soit des organes ou il pullule, soit de ceux 
qu’il peut envahir facilement. 

Mais les recherches systematiques ont montri que d’autres bactiries intes- 
tinales pouvaient 6tre en cause, le pneumo-bacille, I’entirocoque, le staphy- 
locoque, le streptocoque par example. 

L’auteur, bien connu par ses importants travaux de coprologie, a etudii 
dans un premier .chapitre, les diffirents agents microbiens qui peuvent 
intervenir. 

Dans un second chapitre, consacr4 4 l’4tiologie et 4 la pathogenic, il passe en 
revue les causes g4n4rales pr^disposantes, les facteurs m^caniques ou 
chimiques, mettant I’arbre urinaire en 4tat de moindre resistance. 
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La troisifeme parlie traite de la symptomatologie et des formes cliniques si 
diverses allant de la simple pesanteur du bas-ventre avec 16gfere pollakiurie 
aux douleurs vives avec h^maturie et temperature de 40“. 

Le quatrifeme chapitre est consacre au diagnostic et aux precautions indis- 
pensables pour I’eiablir avec sureie. 

La derniere partie developpe d’une fagon tres complete le traitement. 
Redigde par un specialiste eminent, cette mise au point des colibacilloses 

rendra les plus grands services aux praticiens et aux travailleurs du labora- 
toire qui y trouveront reunies des indications indispensables pour le 
diagnostic et pour le traitement de cette affection k la mode. L. Deval. 

FAHMY (Ibbahim Ragab) et collaborateurs. — Contribution it I’i^tude 
de quelques piantes m6dicinales et drogues de I'Egypte (A 
contribution to the study of some Egyptian medicinal plants and drugs), 
t vol. in-S”, 140 pages, 44 fig., 2 tableaux hors texte. A1 Ettemad Printing 
Press and Publishing House, Cairo, 1931. — Ce travail est une dtude phar- 
macologique de quelques plantes et drogues de I’Egypte. Cette dtude dtait 
n6cessaire, car la majorite de ces drogues populaires n’avaient pas encore 
fait I’objet de recherches syst6matiques et scientifiques. 

Les plantes pass^es en revue sont : Hyoscyamus wutious, Hyoscyamus 
albus vdir. desortoram, Ainini Visnaga, Amtni majus, Bryonia cretica, Ephedra 
Alte, Loins arahicus et une drogue extractive nomm^e v El H’Adjar El Hindi ». 

Pour chacune d’elles, les principaux points etudids sont : la description de 
la drogue, des conditions de vdgdtation de la plante ainsi que de sa distribu¬ 
tion gdographique ; lamdthode de rdcolte et la preparation pour la vente; la 
morphologie et I’anatomie ; les principaux constituants et la determination de 
leurs constantes physiques et de leur nature chimique ; une analyse complete 
de la drogue et de ses emplois ; la standardisation en comparantles rdsultats 
obtenus par les auteurs avec ceux obtenns avec des drogues similaires dans 
d’autres pays ; enfin un examen de la bibliographie existante. 

Tous ces points seront d’un grand secours pour ceux qui rechercheront la 
rdelle valeur therapeutique des drogues. 

Get ouvrage, redigd avec le plus grand soin, comprend en outre un grand 
nombre de tableaux, photographies, planches et dessins fort bien faits. 

11 ne reste 4 formuler avec les auteurs qu’un seul souhait : c’est de voir ce 
travail contiuud, de fagon k embrasser toutes les drogues communes 
6gyptiennes qui n'ont pas encore did dtudides scientiflquement. 

2”JOURNAUX - REVUES- SOCIETES SAVANTES 

Pbarmacologie. — Cbimie vegetale. 

Sur les poivres indigenes du Congo. Wildeman (E. de). Bull. Inst, 
royal col. beige, 2, 348-354, 1931. — On connait, depuis ddja longtemps, un 
certain nombre de poivres africains qu’on rapportait au P. guinoense Sch. et 
Th. ou a des varidtds ou rous-espdces voisines. Le professeur Herlant, de 
rUniversitd de Bruxelles, a monird que le P. Clusii DC. n’est pas unpoivre k 
cubdbine, comme on le croyait, mais apparlienl au groupe des poivres k pipd- 
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rine avec une teneur inferieure i celle du poivre noir, soil 5 % environ. Ce 
pourcentage est convenable, puisque la teneur en pip6rine varie dans les poi- 
vres noirs asiatiques de 2 4 9 %• 

Le poivre de Guin6e renferme une quantile d’essence plus 61ev6e que le 
poivre noir et une moindre quantity de rdsine. 

Le professeur Wilczek, de Lausanne, qui a eludie les maWriaux les plus 
divers, afflrme que certains 6chantillons issus de I’Oubanghi renfermaient a 
la fois de la cnbebine et de la pipSrine et pense qu’il s’agit du P. CliisJi, qui 
ne serait qu’une sous-esp4ce ou une vari6t§ du P. guineense. 

Ce dernier eut son heure de succfes au xiv® sifecle, ou il fut importe en quan¬ 
tile dlev6e comnie condiment, mais les Portugais voyant la concurrence qui 
s’dtablissait centre le poivre noir d’Exlrfime-Orient, dont ils avaient le mono¬ 
pole de la vente, en interdirent I’exportation. Depuis cette dpo.que, malgre 
les efforts rdcents des colons de I’Afrique Occidentale Francaise, le poivre de 
Guinde est reste entiferement d^laisse. M. de Wildeuan pense qu’il faut rdunir 
des echantillons fructifferes en bon dial, de diverses rdgions africaines, afln 
d’en dtudier les caractdres et dtablir une bonne classification. II conclut que 
la ddnomination de poivre doit dtre rdservee 4 I’usage, au \P. nigrum et qu’il 
faudrait trouver une autre ddnomination pour le Piper africain dont les fruits 
aromatiques et a saveur piquante pourraient prendre place dans la sdrie des 
aromates usites en Europe, notamment en charcuterie. C’est dgalement mon 
avis, et dans mes cours, depuis vingt-cinq ans, je ne manque jamais de le 
dire aux dleves, mais le commerce est contre moi et plus encore le droguiste. 

Em. P. 

La culture des quinquinas a Katana et Tshibinda. Wildema.n 
(E. de). BuP Inst. col. Beige, 2, p. 296-304, Bruxelles, 1931. — Les expe¬ 
riences tentdes au Congo beige donnent en grande partie raison 4 ceux qui 
ont prdconisd I’extension de la production des ecorces a quinine au continent 
africain. M. de Wildeman donne communication des rdsultats obtenus dans la 
region du Kivu (Congo beige), 4 la mission de Katana et cela d’aprds un rap¬ 
port du R. P. Watteyne. 

Cette mission installee 4 1.500 m. d’altitude au bord du lac Kivu 4 2“I3'15'' 
de latitude sud, jouit d’un climat tempdrd, avec une temperature oscillant 
entre 14“ minimum et 30“ maximum 4rombre. 

II tombe en moyenne 1 m. 50 d’eau, avec trois mois de saison sdche en 
juin-juillet-aoOt; le sol est celui d’Afrique : latdrite rdsultant de la ddsagre- 
gation des quartzites primitives, surmontd d’une dpaisseur variable de terre 
arable. 

Le premier essai d'introduction date de 1921, dpoque mSme oil nous ten- 
tions prdcisement le meme essai au Cameroun; I’espdce fut le Cinchona 
succiriibra dont 14 pieds du jardin colonial de Laekeii furent transplant^s 
avec soin. Trois annSes plus tard, ils mesuraient plus de 3 m. et paraissaient 
vigoureux. 

La mission obtint des multiplications par raarcottage mais enregistra des 
echecs avec le boulurage. 

Des 1925, I’ecorce 6tait utilis^e dans la mesure du possible en infusions 
contre la malaria et non sans succ4s. 

En 1926, quelques Cinchona sued rubra atteignaient plus de 5 m. 50 et le 
plus beau 6 m. 10 de hauteur avec une circonfbrence de 33 ctm. a 1 m. au 
dessus da sol. 

La mission requt en mars 1924, du m4me jardin colonial de Laeken, pres 
Bruxelles, des plautes de Cinchona Ledgeriana qui, repiquds de suite, lleuris- 
saient d6ja en 1926, le plus grand mesurant 1 m. 90 de haut. 



BIBLlOGaAPHIK ANALYTIQUK 26 T 

Depuis cette m6me ann§e les Cinchona succirubra ont donn6 des semences 
abondanles et de bonne valeur germinative; la multiplication par boutures et 
marcottes est possible et un arbre coupe donne de nombreux rejets, comme 
aux Indes Nderlandaises; on a done multipli^ les stations dont plusieurs sont 
en bonne voie. 

D6s aoCit 1928, la mission avail etendu sa plantation primitive a une ceii- 
taine d’arbres en excellente Evolution. 

D’autre part, de 1927 a 1929, M. J. A. Heubard, ing^nieur agronome, a 
elTectu^ des semis avec des graines de Java, a la station exp^rimentale de 
Tshibinda, a 2.000 m. environ, et il est a souhaiter que Ton continue, mais 
seulement avec de bonnes espfeces, car je ne partage pas la manifere de voir 
de mon ami dk Wildeman; il ne faut pas laisser d’h.ybrides de mauvaises 
espfices ou vari^t^s, I’experience de Java dans la periode des vingt-cinq pre¬ 
mieres annees est lA pour imposer cette conclusion. Mais il est facile de n'avoir 
que des especes a alcaloides totaux abondanls, dans les pieds ou domine la 
quinine. Les Cinchona succirubra et Cinchona Ledgeriana sont les plus i 
recommander. 

On pourra sur place fabriquer des extrails totaux aelit's et I’usage mSrae 
des infusions d’6corce est k recommander. La culture des quinquinas en 
Afrique et en Indochine n’est pas une iiiduslrie agricole riche, car il y a 
pl^thore, mais elle est utile au premier chef sur place, aussi est-elle une 
Industrie imperiale. Em. Pehrot. 

Pbarmacodynamia. — Therapeutique. 

Sur I'uzara. 111. Action coiivulsivante chez la .g^reuouille. 
Gess.ner (0.) et ScHROTER (H.). Arch. f. exp. Path. ii. Pharin., 1930, 152. 
p. 238-249. — Etude de raction convulsivante de I’uzara et de ses principes 
actifs (uzarine, uzaridine, uzarene) chez la grenouille. P. B. 

Hliarmacologie du .xysmalobinum. Watt (J. M.). J. Pharin. exp. 
Ther., mars 1930, 38, n" 3, p. 261-270. — Le xysmalobinum, glucoside cris- 
tallisS Isold des racines de Xysmalobium undulalum R. Br., exerce une 
action cardiaque digitalique, mais il est moins toxique que les glucosides 
possddant une action semblable. Il contracte le muscle lisse de I’uterus, de 
I’intestin, de la vessie et des bronches, par action pdriphdrique par rapport 
au mdcanisme nerveux. Il excite la sderdtion salivaire en agissant sur les 
terminaisons des nerfs sdcrdloires, et exerce une action diurdtique marqude 
chez le lapin. P. B. 

Action circulatoire de quelques nouveau.x analeptiques. 
Gremels (H.). Arch, f.exp. Path. u. Pharm., aout 1930, 153, n^l ^, p. 36-49. — 
Le cardiazol, la coramine et I’hexdtone determinent sur la circulation gdnd- 
rale, par action surle centre vasculaire, une dldvation dela pression sanguine 
dont la hauteur ddpend de I’dtat d’excitation du centre. P. B. 

Action de quelques tonicardiaques. Leyko (E.). J. Pharm. exp. 
TAer., Janvier 1930, 38, u» 1, p. 31-49. — Etude de quelques nouveaux toni¬ 
cardiaques sar les preparations cardiopulmonaires. Pas d’action du cardiazol 
sur le tonus cardiaque. Action nulle dgalement de la coramine aux concen¬ 
trations faibles sur le tonus cardiaque, aux concentrations plus fortes, telles 
que 1/23.000, dilatation du cceur. Action nulle de I’hexdtone sur le tonus du 
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coeur isole aux concentrations faibles, 4 parlir de 1/25.000, dilatation du 
coeur, non influence par I’atropine, comme celle produite par la coramine. Le 
cardiazol ne modifie pas le debit coronaire, la coramine I’angraente, I’hexb- 
tone et le salicylate de sonde le diminuent transitoirement. Eflet tonique de 
rSphddrine et de I’^phdtonine, et augmentation du d6bit coronaire. 

P. B. 

.4ctioii de quelques nouveaux medicaments cardiaques sui* 
le coeur de grrenouille perfuse. Bulbri.ng (E.). Arch. f. exp. Path. u. 
Pharm., 1930, 152, p. 257-272. — Experiences sur le coeur de grenouille per- 
fas6 et 16se par suppression du calcium ou par intoxication par le chloral; 
dans ces deux cas, le cardiazol, dans la rainoritd des cas, amdliore la conduc¬ 
tion de fa§on faible et peu durable aux concentrations de 1/10.000 & 1/3 000. 
Aux mSmes concentrations, la coramine am^liore la conduction de fa9on 
faible et peu durable apres suppression du calcium, mais n’a pas d’elTet dans 
I’intoxication par le chloral. L’hex§tone a 1/1.000.000 et aux concentrations 
plus faibles est inactif; les concentiations plus Alevdes sont nocives. Le 
camphre est inactif contre les effe's de la suppression du calcium; dans 
I’iutoxication par le chloral aux concentrations de 1/100.000 a 1/50.000 il 
augmente rapidement et nettement la frequence. En revanche, I’arylhmie 
camphree est supprimie par le chloral. La strophanthine et I’adrAnaline ame- 
liorent le ddbit par minute d’une fagon relativement ind^peudante de la fre¬ 
quence. L’action de I’ephetonine fst inconstanle et ne s’exerce seulement 
qu’aux faibles concentrations de 1/1.000.000 4 1/1.000.000. elle agit lente- 
ment et faiblement, mais d’une fagon durable. Le sympaihol agit plus sOre- 
ment que I’ephetonine, sa concentration optima est de 1/100.000. Bons effets, 
mais non constants de la cafdine, aux concentrations de 1/5.000 a 1/2.500. 
La theobromine fl/20.000 4 1/2.500) est inactive. La lobeline est toxique de 
1/1.000.000 et au-dessus, les dilutions plus dlevees sont sans action. L’adrd- 
naline I’emporte sur tons les medicaments precedents au point de vue de la 
Constance, de la rapidite et de I'intensite des effets. P. B. 

Action cai'diovasciilairc de la coramine chez le cliien. Mas- 
SART (J.). Arch. hit. Pharni. el Ther., 1930, 37, n“ 1, p. 34-60. — La coramine, 
medicament convulsivant, tue le chien non endormi 4 la dose de 15 4 
20 centigr. par kilogramme intraveineux ou intramusculaires. Le coeur 
s’arrete apres la respiration, les doses mortelles sont plus elevAes si I’animal 
est sous I’influence d’un narcotique. Chez le chien endormi, la coramine n’a 
pas d’action cardio-vasculaire au-dessous de 2 centigr. 5 par kilogramme. A 
dose massive sur la pression artArielle du chien, la coramine, inject4e dans les 
veines, produit primitivement une chute transitoire de la pression art4rielle 
s’accompagnant de bradycardie, celle-ci releve pour une part importante 
d’une excitation du centre mod4raieur du coeur. Cependant la pression peut 
agir directement sur le coeur et provoquer un ralentissement plus faible et 
transitoire de sou rytbme. La coramine peut determiner si'condairement de 
I’hypertension, parfois, au contraire, la pression arterielle ne d^passe pas son 
niveau initial. L’elevation de pression arterielle d4termin4e par la coramine 
ri^sulte d’une vaso-constriclion d'origine cer4brale. La coramine exerce une 
action dilatatrice directe sur la paroi vasculaire. Elle produit une diminution 
transitoire de I’amplitude de la contraction du coeur isol4 du chien qui, si 
la dose injecl4e est assez forte, peut s’accompagner de bradycardie et m4me 
d’arrSt du coeur pendant plusieurs secondes. La contraction du coeur isold du 
chien n’est jamais renforc4e quelle que soit la dose de coramine administr4e. 

P. B. 

4 
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Action du camphi-e et de certains de ses derives sur I'intestin 
isole. Bosquet (H.). C. R. Soo. Biol., 1930, 104, p. 869-872. — Action d’arrSt 
tres dnergique, exercde par le camphre natural vis-4-vis du rythme de 
I'intestin isold, contrastant avec Taction excitante (augmentation de Tampli- 
tude des contractions) exercde par les ddrivds hydrosolubles du camphre, le 
camphosulfonate et le camphocarboxylate de soude. P. B. 

Actions principales du camphre etde ses d6riv6s. Lipschitz (\V.), 
Meyer (P.) et Salomon (R.). Arch. f. exp. Path. u. Pharm., 1930, 148, p. 257- 
294. P. B. 

Etudes sur Taction de la morphine, de la papaverine et de la 
quioidine sur le coeur. Gruber (Ch. M.) et Robinson (P. I.). J. Pharm. exp. 
r/ier., decembre 1929,37, n“ 4, p. 429-449. — Les doses faibles et moddrdes de 
morphine augmentent la hauteur des contractions du coeur de sarigue perfuse 
par les coronaires. Les doses faibles de papaverine prdsentent la m^me action, 
mais les doses moyennes de papavdrine diminuent la hauteur des contractions 
cardiaques. L“s fortes doses de morphine et de papavdrine dRterminent une 
inhibition temporaire de TactivitR cardiaque. La papavdrine augmente Tirrita- 
bilite du cffiur de sarigue jusqu’a Tapparition de la fibrillation; action analogue 
de la morphine mais pas aussi rapide. 52 “/o des cceurs en fibrillation papaveri- 
nique ou morphinique sont temporairement ramends a un rythme normal 
par la quinidine. L’action de ces aloalo'ides de Topium.est la mdme sur les 
cceurs Isolds de lapin et de chat. La morphine et la papavdrine provoquent la 
vaso-dilatation des vaisseaux coronaires. P. B. 

Recherches sur I’action de Tiodure de sodium sur le coeur 
des animaux h-sang chaud. Mancke (K.). Arch. /'. exp. Path. u. Pharm., 
mars 1930, 149, n“ 1-2, p. 56-66. — A Tinverse de Guggenbeimer et Fisher, 
Tauteur n’a pas pu mettre en dvidence une action vasodilalairice du Nal aux 
tres faibles dilutions. P. B. 

Sur la propri6t6 qu'ont les savons d’abaisser la tension arte- 
rielle. Renaud (M.). C. R. Soo. Biol., 1930,104, p. 78-79. — Les injections de 
quelques centigrammes par voie veineuse de savons, en particulier d'oldate 
de soude, ddterminent un abaissement lentement progressif de la pression 
artdrielle pouvant atteindre 5 et mdme 10 divisions du Pachon. Get abaisse¬ 
ment porte h la foissur la maxima et la minima avec une Idgdre diminution 
de Tindice oscillomdtrique et augmentation du rapport oscillometrique. Ce 
phdnomfene semble dO a des modifications physiques de la masse sanguine 

P. B. 

Action de Thistamine sur les hronchioles et les vaisseaux 
pulmonaires du cobaye. Fielb (E.) et Drinker (C. K.). Amer. J. Physiol., 
1930, 93, p. 138-145. — Les deux effets de Thistamine, vaso-constriction pul- 
monaire et broncho-constriction ne sont pas facilement sdparables, exceptd 
avec les trds faibles doses d’hislamine avec lesquelles on pent obtenir une 
dldvation de la pression pulmonaire san.s broncho-constriction. La broncho- 
constriction est obteuue chez le cobaye avec des doses d’histamine de 
0 milligr. 00010 A 0 milligr. 01170 par kilogramme. La vaso-constricliou pul¬ 
monaire sans broncho-constriction a 6t6 obtenue par les auteurs avec des 
doses d’histamine de 0 milligr. 000093 par kilogramme a 0 milligr. 00310 par 
kilogramme. P. B. 
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Kecherches pharmacologiques sur le poumon isol6 de gre- 
nouille. Dibneh (Z.). Arch. f. exp. Path. u. Pharni., novembre 1929, 146, 
n” 3-4, p. 232-248. — Comportement analogue du poumon isole vis-a-vis des 
excitants pharmacologiques a celui de la musculature bronchique. Contrac¬ 
tion par les excitants du para’ympathique : muscarine, acetylcholine, pilo¬ 
carpine, eserine; relcichement par les paralysants du parasympathique : atro¬ 
pine et par les excitants du sympathique, nicotine, adrenaline, ephedrine, 
cafeine, ainsi que par le nitrite de soude, la veratrine et la papaverine. 

P. B. 

Action antagonistc du cardiazol et de I'liistamine sui* la res¬ 
piration du cobaye. Szakall (A.). Arch. f. exp. Path. n. Pharin., 1930, 
148, p. 218-221. — Le cardiazol pent supprimer la contracture pulmonaire 
determinee par I’histamine chez le cobaye. P. B. 

L'oxantine, stimulant respiratoire. Ruickoldt (E.). Arch. f. exp. 
Path. u. Pharm., novembre 1929, 146, 3-4, p. 162-166.— Action favorable 
de l’oxantine (dioxyacetone) comme stimulant respiratoire dans I’intoxication 
morphinique du lapin. P. B. 

Action du bromurc sur la respiration. Scbemin (L.). Arch. Int. 
Pharm. et Ther., 1930, 37, n“ 3, p. 241-249. — Action exciiantedu bromure 
sur la respiration due A Paction du Br sur les centres nerveux. Cette action 
excitante est suivie,avec les doses eievees, d’une action depressive qui deter¬ 
mine la mort par paralysie de la respiration. Dans Pintoxication aigue par 
le bromure, la respiration s’arrete avant le cceur. 

Recherches pharmacologiques sur le muscle bronchique des 
ponmons Isolds du cobaye normal et sensibilis6. Wabn.akt (H.). 
Arch. Ini. Pharm. et Therap., 1930, 37, n” 1, p. 61-86. — Le K contracte 
energiquement le muscle bronchique; le Ca le contracte passagArement; le 
Mg est un bronchodilatiteur, il leve le bronchospasme produit par le K et le 
Ca. La cafAine dilate le muscle bronchique ainsi que PadrAnaline; la pilocar¬ 
pine produit un bronchospasme intense. L’ergotamine contracte Anergique- 
ment les muscles bronchiques, le bronchospasme est levA par PadrAnaline, 
mals Pergotamine n’inverse pas Paction hronchique de PadrAnaline chez le 
cobaye. L’atropine et PadrAnaline n’ont qu’une action preventive lAgfere et 
infidfele sur le bronchospasme anaphylactique. L’^phedrine donn6e prAventi- 
vement atienue notablement le bronchospasme anaphylactique. L’adrenalihe, 
Pephedrine, le cardiazol ont une action dilatatrice sur le poumon isolA fn 
bronchospasme anaphylactique; la loheiine a une action preventive et curative 
sur le bronchospasme histaminique. L’adrenaline et I’ephedrine lAvent le 
bronchospasme histaminique. Mi la pilocarpine, ni Pergotamine, ni le car¬ 
diazol n’ont d’actions aitenuantes preventives sur le bronchospasme hislami- 
nique du poumon isole. P. B. 

Sinus carotidicns et actions stimulantes respiratoires de la 
nicotine et de la lob^line. Heyiians (C.). Bouckaebt (J. J.) et Dautbeba.nde 
(L.). C. /?. Soc. Biol., 1931,106, p. 469-471. — La nicotine etlalobeline excitent 
surtout d’une maniere rdflexe le centre respiratoire par I’intermediaire de la 
sensihilite des zones reilexogfenes sino-carotidiennes. Pour le centre respira- 
loire, comme pour le centre cardioregulateur, arteriomoteur, venomoteur et 
adrenalino-secreteur, il n’exisle point une sensihilite vasculaire et reilexe 
generale, mais au contraire une sensihilite reflexogAne limitee et localiseeau 
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niveau des coeur, aorte et des sinus carotidiens {bifurcations de la carotide 
commune et ganglions carotidiens). P. B. 

Influence de la concentration des solutions sur Taction toxique 
des sels de naercure. Rknaud (M.). C. B. Soo. Biol., 1930, 105, p. 287-288.' 
— Le HgCy, injectd en solutions concentr^es, determine chez le cobaye, 
quand on d6passe une certaine dose, des accidents imm^dials relevant d’une 
atteinte brutale du systSme nerveuxqui se traduitparun syndrome convnlsif 
et la mort en deux ou trois minutes. Si une telle masse de cyanure est inject^e 
en solution plus dilute, elle laisse par contre I’animal iiidemne de tOus 
les accidents pendant plusieurs heures. Avec le Hg, comme avec bien d’autres 
substances toxiques, pour obtenir un effet donn6, il faut done injecter une 
masse du produit d’autant plus grande que la solution est moins concentric. 
On estici en prisence d'une loi genirale dont il doit fitre important en maintes 
circonstances de tenir le plus grand compte. P. B. 

iStudes bioeliimiques des composes mercuriels. 1. EfTet des 
acides, des bases, des sets et du s^rum sanguin sur la dilTusion 
des composes « in vitro ». Taylor (F. H. L.)et Young (A. G ). J. Pharin. 
exp. Tliev., fivrier 1930, 38, n” 2, p. 217-229. — Etudes in vitro de la diffusion 
des composis mercuriels a travers des membranes de collodion. Les acides 
(HCl a N/tOO) augmeutent la diffusion des composis mercuriels miniraux, les 
bases (NaOH A N/IOO ) augmentent celles des composes mercuriels organiques. 
Le K1 augmente considirablement la diffusion de tous les composis itudiis 
sauf celle du titraiodure de Hg et K. Le CaCP n’exerce pas d’action spicifique 
sur la diffusion des composis mercuriels par son ion Ga, mais agit comme IlCI, 
quoique a une itendue plusfaible. NH‘C1 augmente considirablement la diffu- 
sibiliti du novasurol et du salyrgan. Les composis miniraux du Hg (HgCP, 
titraiodure de Hg et K, Hg mitallique) presentent une augmentation conside¬ 
rable de leur diffusion dans le sirum sanguin, tandis que celle des composis 
organiques (novasurol et salyrgan) est peu augmentie, position intermAdiaire 
a ce point de vue du succinimide de Hg. Les auteurs donnent une table des 
solubilit^s dans le sArum sanguin des composes mercuriels insolubles dans 
I’eau. P. B. 

Action de la caf^ine surle rein isol6 du cbien. Verney (E. B.) et 
WiNTON (F. R.). J. or Physiol., 14 avril 1930, 69, n» 2, p. 153-170. — Etude de 
Paction de la caf^ine sur les preparations cardio-pulmo-renales chez le chien. 
La cafdine determine une augmentation du debit de perfusion d’une pression 
constante, de la diurbse, une augmentation de la concentration des chlorures 
de Purine, une augmentation de Puree excretee dans un temps donne et une 
diminution de sa concentration. Quand la diurfese est augmentde du c6te d’un 
des reins, par une elevation de la pression de perfusion, en quantite egale A 
celle determinee par la cafeine sur Pautre rein, la composition des deux urines 
est la mAme, tandis que le debit sanguin du rein cafeinA est plus considerable. 
La cafeine a un effet diurAlique, dans certaines experiences, plus marque A un 
niveau de pression de perfusion plus eievA qu’A un niveau infArieur. 

P. B. 

EfTets de la decapsulation renale sur la fonction renale et la 
regeneration de Tepitheiium tubulaire dans la nepbrite aigue 
par le sublime. Myers (H. B.) et Hunter (W. G.). Arch. hit. Pharin. et Ther., 
1930, 38, p. 51-56. — La decapsulation rAnale unilatArale dans I’inloxication 
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mercurielle aigue chez le lapin n’am^liore pas la capacity fonctionnelle du 
rein, mesurie par la quantity d’urine excrStee, la rdponse 4 la cafdine et 
I’excrdlion de la phdnolsulfonephialgine. Elle ne diminue pas I’etendue des 
Idsions de r6pith41ium tubulaire, n’am^liore pas la circulation du paren- 
chyme rdnal et n’apporle aucune aide aux processus de reparation. 

P. B. 

Rechcrches expt^rimentales sui* la pliarniacologie du salyr- 
gan. 1. Recherches sup la diupfese ppovoqu6e pap le salyrgaii 
chez le lapin. II. Recherches siir I’actioii u^phrotoxique du 
salyrgan chez le lapin. 111. Recherches sur i’e.xcr6tion mercu- 
rielle aprfes administration de salyrgan chez I'homme. Moller 
(K. 0.). Arch. f. exp. Path. u. Pharw., 1930,148, p. !56-66, 67-80, 81-92. — I. Chez 
les lapins, les fonctions renales restant intactes, le salyrgan, injectd dans les 
veines aux doses de 2-4 milligr. par kilogramme, n’augmente pas la diurese; 
les doses de 3-7 milligr. par kilogramme ddlerminent une augmentation 
moderde dela diurfese avec elevation concomilaiite de I’excretion du Cl et de 
la concentration du Cl urinaire. Apres salyrgan, action diuretique tres intense 
d’une injection intraveineuse continue de solution de NaCl. Chez les lapins, a 
reins leses, le salyrgan eifeve la concentration du Cl du serum et diminue 
fortement la concentration de rhemoglobine sanguine. Action double du 
salyrgan!: action diuretique renale et action extrarenale qui determine un trans¬ 
port d’eau et de NaCl des tissus dans le sang. — 11. L’injection intraveineuse 
de 6 milligr. de salyrgan par kilogramme chez le lapin, dose a peine superieure 
k la dose thdrapeutique humaine, determine une nephrite aigue gloinerulaire 
et tubulaire qui, plus tard, se transforme en nephrite chronique. Les injec¬ 
tions de doses plus eievees, 13-30 milligr. par kilogramme, determinant la 
m jrt par anurie et nephrite aigue, pendant le cours de celle-ci forte elevation 
de la concentration de I’uree du serum, forte chute de da concentration du 
Cl du serum. — III. Apres injection intraveineuse de salyrgan chez I’homme 
normal, le Hg est excrete tres rapidement par les reins, 40 “/o dans la pre¬ 
miere heure, et'O »/„ dans les premieres vingt-quatre heures, dans les feces 
5a 6 °/o dans les deux pi etniers jours. Apres salyrgan la diurese des vingt- 
quatre heures n’est que peu eievde chez I’homme, si on reiablit la courbe de 
diurese; par centre, en de courtes periodes, on peut constater une elevation 
qui atteint jusqu’A 30 fois la diurese normale. Cette elevation commence 
trois quarts d’heure apres I’injectiou et atteint son maximum une heure et 
deraie k une heure trois quarts aprAs I’injection. L’excretion du mercure 
atteint son maximum trois quarts d'heure apres I’injection k un moment oti 
la diurAse est encore peu eievAe. P. B. 

Le Gerant: Louis Pactat. 

Paris. — A. 9t L. Pa 



Billetii let Sciesces Pliamaeologipes. (34° annee) NO 5. — MAI 1P32 

SOMM AIRE 

P.ges. 

M^moires originaux : 

Gabbiel Bertrand et P. de Berredo 
Cahneiro. Sur I’existence et sur 
la repartition de la cafeine et de 
la theobromine dans ies organes 
du guarana {Paullinia Cupaaa H. 
B. et K..273 

A. Chalmsta. Sur I'unification de 
la preparation du laudanum de 
Sydenham.278 

■“ L. Laporte. Etude de I’hydratalion 
de la glycerine par la mesure de 
sa viscosite.284 

M.-M. Janot et P. Faudemay. Silico- 
tungstate cristallise d’hordenine. 
Dosage de I'hordenine.238 

M. Bol'ediol. La congelation de 
I’huile de ricin.293 

A. et R. Sartory, G. Hufschjiitt et 
J. Meyer. L’dtudedu pH du plasma 
sanguin el la Ihdrapeutlque dans 
certaines dermatoses.299 

M.-Th. Francois. Sur I'acidite de 
riiuile de ricin.307 

Revue de chimie-physique; 

W. Kopaczewski. Phenomenes de 
labilisation colloidale et ses appli¬ 
cations [suite et fia).309 

Bibliograpbie analytique : 

i“ Livres nouveaux.320 
2“ Journaux. Revues. Societes sa- 
vantes.325 

MfiMOIRES ORIGINAUX 

Sur I’existence et sur la repartition de la cafdine 
et de la thdobromine dans les organes du guarana 

(« Paullinia Cupana » H. B. et K.). 

Nous avons prouv^, A Fencontre des assertions de divers auteurs, que 

la pdte de guarana, preparSe par des moyens primitifs ou industriels 

avec les graines de Paullinia Cupana, renferme une proportion impor- 

tante de cafeine, sans theobromine ni alcaloide quelconque ('). 

Nous avons tenu k contrdler ce resultat en examinant, non plus la 

pdte, mais les graines qui servent sa preparation. En outre, sachant 

que les racines, les feuilles et les fleurs sont utilisees k peu pres dans 

le mfime but par les indigenes, nous avons projete de soumettre toutes 

les parties de la plante a une etude chimique comparative. Grdce au 

concours bienveillant du Ministere de FAgriculture du Bresil, nous 

1. Reproduction interdite sans indication de source. 
2. Ann. Inst. Past., 1932. 

Boll. Sc. Ph.arm. [Mai 1932). 18 
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avons regu tous les 6chantillons n6cessaires a ces nouvelles recherches 

donl nous publions ci-dessous les r6sultats. 

Graines. — D’un poids moyen de 0 gr. 67, elles sont formees d’environ 

83 “/„ d’amande et de 16,5 % d'enveloppe. 

Les amandes, seules employees pour la fabrication de la pcite, nous 

ont donni5 : 

Vo 

Eau (a + 405).•.11,02 
Matieres grasses extraites par I’^ther de pdtrole et fusibles 
a+23«-24». 2,68 
Cendres.  2,07 
CafSine. 3,91 

Les enveloppes ou teguments ont d6j&, ete analyses : Peckolt y a 

Irouve 2,4 “/o de cafeine ('), Tschircu et Grogg y ont signals en outre de 

la theobromine {'). 

En operant de la mSme maniere que pour la pSte et les amandes, sur 

20 gr. de maliSre seche, nous avons dose 2,29 d’une substance ayant 

toutes les apparences de la cafeine. Une extraction sur 300 gr. de tegu¬ 

ments nous a fourni 6 gr. 6 de celte substance que nous avons soumis 

un fractionnement par I’eau. L’experience a montre qu’il s’agissait de 

cafeine pure. L’affirmation de Tschircu et Grogg ne doit done plus 6tre 

retenue. II n’y a dans les graines, amandes et teguments, que de la 

caf6ine, sans theobromine. Nous n'y avons pas non plus rencontre 

d’alcaloide proprement dit, ci I’aide des methodes que nous avions d^jci 

ulilisees pour I’examen de la p4te. 

Feuilles. — Comme les graines, ces organes ont d6jS, fait I’objet de 

quelques recherches ; Peckolt n’y a pas reconnu de cafeine, mais, a la 

place, une substance cristalline inodore, fusible et volatile, qui n’a pas 

6te autrement determinee ('). Weevers, au contraire, a d6cel6, par des 

essais microchimiques, la presence de la cafeine dans les feuilles jeunes, 

mais pas dans les feuilles hg6es (’). 

II y a une part de v^rite dans chacune de ces observations; nous avons, 

en effet, reussi h extraire des feuilles une quantity assez importante de 

caf6ine et, beaucoup plus encore, d’une autre substance que nous avons 

identiflee avec la theobromine. Voici quelques details sur la methode 

dont nous nous sommes servis. 

1 K° de feuilles s6ch6es et pulv6ris6es ont ete epuis6es m6thodique- 

ment, en trois fois, par 30 litres d’eau chauff6e d’abord k -j- 50°. On a 

1. Peckolt. Sj7z. Ber. d. kais. Akad. \\ ico, 1866, 54, p. 462. 
2. Tschirch et Grooo. Handbuch der Pharmakognosie, Leipzig, 1923, p. 442. 
3. Weevers. Proceed. Sect. Sci. Konink. Akad. Welenscbap, Amsterdam, 1929, 29, 

p. 1048 et 1929, 32, p. 281. 



RfiPARTlTlON DE LA CAFfilNE ET I)E LA THeOBROMINE DANS LE GUARANA 275 

laisse mac6rer deux heures chaque fois et on a exprim6 le liquide 

k la presse. 

On a pr^cipite les liquides reunis parle sous-acetate de plomb, enlev6 

le plomb reste dissous par I’acide sulfurique et concentr6 par distilla¬ 

tion sous pression rdduite dans un ballon de verre, jusqu’au volume 

d’un demi-litre environ. II s’est fait un dep6t assez abondant que Ton a 

separ6par filtration. Ce d6pbt contenait une parlie des substances d6si- 

gn6es plus haut avec un peu de sulfate de plomb et de sulfate de calcium. 

On I’a redissous dans I’eau bouillante, on a enlev61e plomb parl’hydro- 

gene sulfure, filtr6 et concentre. On a obtenu ainsi un second dep6t que 

1 on a 6puise par I’alcool bouillant. On a filtre pour 61iminer le sulfate 

de calcium, et la solution alcoolique, evaporee h sec, a laisse 11 gr. 2 de 

substance organique, color6e en jaune rougeatre. 

Les eaux-meres du premier et du second depot ont 6te r6unies dans 

une ampoule ci robinet de 2 litres et agitees un grand nombre de fois 

avec du chloroforme dont I’evaporation a fourni 5 gr. 3 de substance 

color6e en jaune. On a reuni les deux portions de substance organique 

et, apres les avoir finement pulveris6es, on les a soumises oi un fractionne- 

ment mStliodique par I’eau distillee, i la temperature du laboratoire. 

Pour ce fractionneinent, on a employ^ chaque fois 100 cm’ et agit6 

douze heures oi I’aide d’une roue hydraulique. On a laiss6 ensuite 

d6poser, pris la temperature et preleve 20 cm’ du liquide d6cante et 

filtre pour determiner la solubilite et d’autres caractferes de la substance 

dissoute. Enfin, on a evapore a sec la masse principale de la solution 

que I’on remplapait par les 100 nouveaux centimhtres cubes. 

Nous avons s6pare ainsi 9 fractions. Des la septifeme, la solubility 

etait devenue constanle, la substance obtenue par evaporation incolore 

et son point de fusion situe r6guliyrement ^7 — Soo". 

Les 6 premieres fractions ont ety de nouveau reunies pour etre puri- 

fi6es ensemble. On les a Iraitees par I’eau bouillante; il s’est rassembiy 

un peu de matiere huileuse ou resinofde que I’on a retenue avec un 

filtre mouille; la solution a ete decoloree par du noir animal, filtree, 

yvaporee h sec, et le residu repris par I’alcool absolu. Un peu de sulfate 

de calcium s’est encore sypare. La solution alcoolique a laissy deposer 

par concentration une tr^s faible portion (0 gr. 02) d’un produit blauc, 

micro-crislallin, identique Ji la substance pure obtenue a partir de la 

septifeme fraction. Filtree de nouveau et yvaporee, elle a donny finale- 

ment un residu de cafyine presque pure, fondant h -)- 233-234“ et pesant 

2 gr. 97. 

D’un autre c6ty, les fractions 7, 8 et 9 ont yty myiangees. On y a joint 

un reste de substance non dissoute, insufflsante pour saturer les 100 cm’ 

d’une dixieme operation de fractionnement et dont le point de fusion 

etait identique y celui des prjncipales fractions. Le tout pesait 12 gr. 03. 

C’ytait une substance blanche, cristallisye en aiguilles microscopiques, 
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souvenl groupies, de saveur am^re. Elle etait tres peu soluble dans 

I’eau : 0,030 a la temperature de 28°. A chaud, la solubilite 6tait sen- 

siblement plus grande. 

De meme que la cafeine, cette substance commence i se sublimer 

deja tres nettement au-dessous de sa temperature de fusion qui, au bloc 

Maquenne, est situee, comme celle de la theobromine pure relir6e du 

cacao, ii+357 —358» (‘). 

Elle donne la reaction coloree de la murexide et precipite, dans les 

memes conditions que sa proche parente, la cafeine, avec les rdactifs 

des alcaloides. C’est ainsi, en particulier, qu’elle donne avec I’acide 

silicotungstique, en presence d’acide chlorbydrique AS “/„, un precipite 

microcristallin, jaune pAle, assez soluble a chaud, mais tres peu soluble 

A froid (*). 

Ce precipite, lave h I’eau aciduiee et seche e +130° a poids constant, 

a fourni par calcination 82,80 et 80,90 °/o d’acides silicique et tungs- 

tique, ce qui correspond bien e un silicotungstate de theobromine de 

formule : 12 TuO’. SiO^ 2H*0. 3 C’H'N‘0= + H=0 (calcuie : 82,72 %). 

L’analyse eiementaire, par combustion en lube ferme, a d’ailleurs 

permis de doser dans la substance pure; pour le carbone 47,30-4 7,28-46,83 

et 46,62 au lieu de 46,6, calcuie i partir de G’H'iS'C’; pour rhydrogene 

4,60-4,53-4,72 et 4,72 au lieu de 4,4 et pour I’azote (Dumas) 31,30 au 

lieu de 31,1. 

Enfin, le dosage des groupes CH’ par la methodede Zeisel (’), modifiee 

par Herzig et Meyer (*), a donn6 comparativement (sur 0 gr. 1 de sub¬ 

stance) : avec la cafeine des feuilles 22,8 °/o au lieu de 23,1 et avec la 

theobromine de meme origine 16,46 au lieu de 16,68. 

D’apres toutes ces experiences, les feuilles de Paullinia Cupana ren- 

ferment done a la fois de la cafeine et de la theobromine. Une extraction 

quantitative, sur 20 gr. de feuilles sechees et pulverisees, a fourni un 

residu chloroformique du poids de 0 gr. 316, d’ou il a 6te possible de 

separer, par difference de solubilite dans I’eau froide, 0 gr. 076 de 

cafeine et 0 gr. 240 de theobromine, soit pour 100 gr. de feuilles seches, 

0,38 de la premiere et 1,20 de la seconde. 

Racines. — Nous avons etudie separement le cylindre central et 

I’ecorce i "). Dans Tune et dans I’autre de ces parties, nous avons trouve 

de la cafeine, sans theobromine. 

1. Ce point de fusion ditffere notablement de celui qui est indiqug dans la littdra- 
ture chimique. 

2. G. Bertr.ind. Sur I’emploi de I’acide silicotungstique comme rfactif des 
alcaloides. Bull. Soc. Cbim. (3), 1899, 21, p. 434-439. 

3. Zeisel. Monutsh. f. Chew., 1885, 6, p. 989 et 1886, 7, p. 406. 
4. Herzio et Meter. Monatsh. f. Chew., 1894, 15. p. 613; 1895, 16, p. 589 et 1897,18, 

p. 379. 
5. Cylindre central 38,5 “/o; ecorce 6),5 ■>/„. 
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Les dosages ont donn6 : 

Dans le cylindre central .. 0,27 
Dans I’ecorce. 1,74 

liges. — Ici encore, nous avons analyst R part le bois et I’ecorce (‘). 

Dans le bois, il y avail seulement 0,19 “/» de cafRine, mais dans I’Rcorce 

il existait, comme dans les feuilles, un melange des deux composes 

xanthiques : 0,17 % de cafRine et 0,98 “/o de theobromine. 

Inflorescences. — Enfin, nous avons examine les inflorescences en 

traitant R part les fleurs et le pRdoncule ramifiR qui les porte. Dans les 

2cas, nous avons trouvede la theobromine et, pour ainsi dire, rien que 

de la theobromine : 

de theobromine 

Dans les fleurs . . . 1,54 
Dans le p^doncule. 0,38 

11 nous a paru seulement, par I’examen microscopique des cristaux 

obtenus du chloroforme, qu’il y avait des traces de cafeine. 

En resume, le Paiillinia Gupana ou guarana renferme R la fois de la 

theobromine et de la cafRine, tres inegalement reparties dans ses divers 

organes. 

Dans la feuille et dans I’ecorce des tiges, il y a beaucoup de theo¬ 

bromine et une quantite notable de cafRine. 

Dans la fleur et dans le pRdoncule ramifiR de I’inflorescence, il y a 

beaucoup aussi de theobromine, mais seulement des traces de cafeine. 

Dans la graine, dans le bois des tiges et dans laracine, il y a de la 

cafeine, mais sans thRobromine. 

D’aprRs les enseignements de la physiologie vRgetale et les rRsultats 

que nous venons d’exposer, on est en droit d’admettre que" la thRobro- 

mine (ou dimRthylxanthine) et la cafeine (ou trimRthylxanthine) prennent 

naissance dans les feuilles et dans les cellules chlorophyllees de I’ecorce. 

Dans les fleurs, le processus synthRtique pourrait aussi se rRaliser, 

mais le degrR de mRlhylation de la xanthine ne dRpasserait guere le 

terme thRobromine. 

Une fois formRes, la thRobromine et la cafRine Rmigreraient vers les 

autres parties de la plante. Si, dans le bois de la tige, les racines el les 

graines, on ne trouve que de la cafRine, c’est peut-Rtre parce que la 

thRobromine y subit une mRthylation complRte ou parce que, beaucoup 

moins soluble, elle n’y arrive que difficilement, Il n’est d'ailleurs pas 

impossible que ces deux causes interviennent R la fois. 

1. Bois 48 0 ,; ecorce 52 
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La presence d’une proportion jimportante de theobromine k cdte de 

la cafeine dans les feuilles de guarana m^rite de fixer I’attention. Dans 

les feuilles de the et de mate, dans celles du cafeier, de VIlex Cassine 

Walt, et de Neea theifera Oerst, on n’a rencontrd jusqu’ici que de la 

cafeine. Tout au plus, Kruger a-t-il r^ussi k extraire 0 gr. 9 de theobro¬ 

mine, en combinaison avec I’adenine, de 50 d’extrait de the ('). II y 

a done une difference assez grande dans I’intensite des processus de 

methylation de la xanthine entre les feuilles de guarana et celles des 

autres espSces de plantes fi cafeine. 

En dehors de I’interet qu’ils presentent au point de vue de la physio¬ 

logic vegetale, ces resultats montrent que les feuilles de guarana 

doivent avoir sur I’organisme de I’homme une action diff^rente de celle 

des graines, comme aussi des feuilles de the et de mat6. On pourrait 

peut-etre utiliser les feuilles de guarana comme « aliment d’6pargne » 

d’un type nouveau ou bien encore s’en servir pour la preparation en 

grand de la theobromine. 

Gabriel Bertrand. P. de Berredo Carneiro. 

Sur runification de la preparation du laudanum de Sydenham. 

La premiere Conference Internationale pour I’unification des medi¬ 

caments herolques, qui eut lieu & Bruxelles en 1902, d6cida la suppression 

de la forme « vin » pour ces medicaments. 

Elle exigea une teneur en morphine de 1 % pour le laudanum de 

Sydenham sa*ns fixer le litre alcoolique du solvant, comme on I’avait 

fait pour toutes les autres teintures heroi'ques, y compris la teinture 

simple d’opium. 

Cette negligence eut pour resultat I’inscription, par chaque Pharma- 

copee, d’un laudanum de formule differente, de telle sorte que Ton pent 

dire que e’est le medicament dont la preparation varie le plus selon 

les pays. 

Le tableau ci-contre resume les formules indiquees par differentes 

Pharmacopees. 

On voit done qu’en laissant de c6te la substitution de la can- 

nelle et des clous de girofle par les essences et meme par I’eugenol, 

et quelques particular!tes, comme I’addition d’acide aedtique ou 

1. Kruoer. Zeits. f. physiol. Chem1892, 16, p. 160 et 1897, 21, p. 274. 
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d’eau de cannelle, I’ensemble des in6thodes se r(5duit deux types ; 

L’un, dans lequel on emploie I’opium et I’alcool a des litres divers 

(de 30' ti 70'); 

L’autre, dans lequel on prepare une solution alcoolique, soil avec 

I’extrait d’opiumprealablementpr^pare(Pharmacop6esespagnole, mexi- 

caine et beige), soil avec un exlrait d’opium pr6par6 extemporanement 

(Pharmacopee des Etats-Unis). 

Mais si Eon considere les modes operatoires, on pent voir qu’ils 

presentent egalement de notables differences entre eux. 

C’est ainsi que la Pharmacopee danoise emploie la lixiviation, alors que 

les autres Pharmacopees preferent utiliser la maceration, soil direc- 

tement avec la solution alcoolique, soil d’abord avecde I’eau k laquelle 

est ajoutee, au bout de quelques jours, la quantile d’alcool prescrite 

(Pharmacopees norvegienne et anglaise). 

Nous nous sommes done propose de determiner si I’emploi de ces 

difF6rentes formules — malgre leur teneur uniforme en morphine de 

1 % ne conduisait pas a, des produits trop dissemblables. 

La narcotine etant I’alcaloide qui, apres la morphine, se Irouve en 

plus forte quanliie dans I’opium, le moins basique de tous les alcaloides 

qui y sont contenus, et de plus entierement insoluble dans I’eau, ce sera 

cet alcaloide qui devra rester indissous. C’est cette raison qui nous a 

decide a verifier si la quantile de narcotine etait identique dans les 

differentes preparations de laudanum. On peut en effet supposer que les 

variations se trouveront plus marquees avec cette dernibre qu'avec tout 

autre alcaloide. 

Nous avons monlre comment (‘), dans la preparation de I’extrait 

d’opium, la faible proportion de narcotine contenue dans le macere 

aqueux est fonction du pH de ce dernier et comment, dans I’exlrait 

repris par I’eau, cette quaniite est si faible qu’elle ne peut etre d6ter- 

minee par les precedes habituels de titrage. 

II est a prevoir que les laudanums prepares avec cet extrait con- 

tiendront des quantites indosables de cet alcaloide, alors que ceux 

prepares avec I’alcool devront Iheoriquement contenir la quantite 

dissoute grdee aupH de la solution, augmeniee de celledue au coefficient 

de solubilite dans le liquide employe. 

Nous avons voulu verifier I’exactilude de cette hypothese. A cet effet, 

la solubilite de la narcotine dans les alcools de litres differents a ete 

d’abord determinee. 

L’alcalolde employe fut prepare par nous h partir d’un marc d’opium, 

residu d’une preparation d’exlrait. Apres lui avoir fait subir plusieurs 

cristallisations, son point de fusion etait de +1"6°. Apres pulverisation, 

1. A. Goris et A. Chalmkta. Sur f'extrait d’opium. Bull. Sc,. Pharm., 1931. 38, 
p. 465-473. 
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un exces de narcotine fut plac6 dans 3 flacons qui, respectivement, con- 

tenaient 130 cm" d’alcool h 30% h 60' et 70'. 

Au bout de quinze jours, pendant lesquels on a agite fr6quemment, le 

liquids a 6le filtre et 100 cm" 6vapor6s au bain-marie dans un cristallisoir 

tare. On pese apres dessiccation ft I'etuve k 100“ jusquA poids constant. 

La solubilite de la narcotine ainsi determines suivant la richesse 

aleoolique est: 

Cette enorme difference de solubilite permet d’escompter des variations 

semblables dans le laudanum prepare avec de I’alcool de diverses concen¬ 

trations. 

Voici en effet ce que donne I’experience. 

II a ete prepare a I’aide du meme opium, titrant 10,1 % de morphine 

et3,70 “/ode narcotine, environ 1/2 litre de laudanum, selon les indi¬ 

cations des Pharmacopees dont le mode operatoire etait le plus dissem- 

blable. Celui de la Pharmacopee espagnole de 1930 a ete choisi comme 

type de preparation ci base d’extrait et ceux des Pharmacopees norve- 

gienne (alcool k 70'), hollandaise (alcool k 50') et frangaise — sup¬ 

plement du Codex de 1920 — (alcool k 30') comme specimens d’epui- 

sement aleoolique (*). 

Nous avons determine la proportion de narcotine contenue dans ces 

laudanums, par la methods de Van der Wielen (*) et nous avons trouve : 

Pharmacopee norvegienue. 3,69 
— hollandaise. 2,77 
— francaise. 1,65 
— espagnole. 0 

(1) Le mode operatoire de la Pharmacopee espagnole consiste en une simple 
solution dans I’alcool de I’extrait d’opium, des essences et de la teinture de safran 
que I’on filtre apres melange. 

La Pharmacopee norvegienne fait macerer I’opium dansl’eau pendant vingt-quatre 
heures, puis ajouter les aulres composants; on laisse macerer sept jours puis on 
filtre. Le produit obtenu doit titrer environ 1 «/o de morphine. 

La Pharmacopee hollandaise fait faire une teinture par maceration de tous les 
produits (cannelle, clous de girofle, safran) sauf Topium; puis on fait macerer pendant 
huit jours 60 gr. depoudre d’opium dans 500 gr. de teinture ainsi prAparee. On deter¬ 
mine le titre de morphine du liquide ainsi obtenu et on ramene k 1 de morphine 
avec de la teinture initiale. 

2. Van deb Wielen. Dosage de la morphine et de la codeine dans I’opium et les 
preparations gaienlques d’opium. Bull. Sc. Pbarm., 1910, 17, p. 59-63. 
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Pour rapporter cette quantity de narcotine dissoute h celle existant 

dans I’opium employ^j nous avons dd calculer ia quantity de laudanum 

formd, en admettant que les substances utilis^es se dissolvent dans la 

proportion de 50 Cette interpretation est assez exacte pour le safran 

et I’opium qui s’y trouvent en quantite assez considerable, mais 

s’dloigne un peu de la rdalite en ce qui concerne la cannelle et le girofle 

employes par centre en faible proportion. 

Nous avons obtenu les chiflFres suivants ; 

Norvggienne. 3,67 0,03 0 
Holtandaise. 2,78 0,92 25 
Fran^aise. 1,5 2,20 66 
Espagnole. 0 3,70. 100 

On voit que la proportion de narcoline dissoute varie depuis des 

quantites indosables (Ph. espagnole) jusqu’d la totalite de I’alcaloide 

conlenu dans I’opium (Ph. norvegienne) en passant par des quantites 

intermediaires qui augmentent avec le litre de I’alcool employe. 

Ceci nous a amene h determiner quelle pouvait dtre I’intluence de 

I’emploi du vin (de litre alcoolique voisin de 15') dans les ancienncs 

Pharmacopdes et k verifier si la teneur en narcotine y etait aussi minime 

que peut le faire supposer le faible degrd alcoolique de ce solvant. 

Un laudanum, selon les indications du Codex -de 1884, a done ete 

prepare avec un vin de Grenache (*) de titre 17'. Puis on a dosd et calcuie 

de la rndme maniere que pour les autres preparations la quantile de 

narcotine. 

On a obtenu en employant I’opium de litre 3,7 % de narcotine : 

1.000 gr. de laudanum 100 gr. d’opium narootiue, 

2,98 2,87 22 

Bien que prdpare avec un vin de titre alcoolique de 17', ce laudanum 

contient une plus forte quantite de narcotine que celui du Supplement 

de 1920 du Codex, prepare avec de I’alcool h 30', et meme se trouve 

l. Codex 1884, p, 451. 
Opium .... 

Cannelle . . . 
Clous de girofle 
Vin de grenache 

Maceration de quinze jours. 
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avoir une teneur sup^rieure i celui de la Pharmacopee hollandaise qui 

emploie I’alcool k 50°. 

Cela provient de ce que des deux facteurs qni interviennent dans la 

solubilite : richesse alcoolique et acidite, ce dernier est constant dans 

les preparations faites avec I’alcool et depend uniquementde la quantity 

d’opium. Au contraire, lorsque Ton emploie le vin, k I’acidit^ de I’opium 

s’ajoute la quality du solvent qui perniet de dissoudre des quantit6s 

beaucoup plus importantes de narcotine ('). 

La proportion d’alcaloi'des entrain6s est done trfes variable selon la 

nature du solvent. Si Ton veut vraiment rendre uniforme la preparation 

du laudanum dans les differentes Pharmacopees il faut fixer, en plus 

du mode operaloire, le litre de I’alcool ci employer, ce qui permeltra de 

dissoudre, soil toute la narcotine, soil une quanlite negligeable, d’apres 

ce que Ton aura trouve preferable. 

La periode pendant laquelle la morphine etait consideree comme 

I’unique principe actif de Lopium est.passee. 

Barth I') en effet a montre que la totalite des alcaloides de I’opium 

sous forme de chlorhydrates deprime |le systeme nerveux des grenouilles 

dose beaucoup plus faible que le meconate.de morphine, bien que ce 

dernier soit plus energique que le chlorhydrate : Macht, Herman e^ 

Levy (*) ont determine exp6rimentalement chez I’homme, en recherchant 

le seuil de I’intensite du courant faradique necessaire pour produire la 

douleurdans les plaques terminales de la peau des levres, que le melange 

de narcotine et de morphine diminue la sensibilite k la douleur B des 

doses beaucoup plus faibles que la morphine seule. 

On ne craint done plus Faction des alcaloides secondaires consideres 

autrefois comme nuisibles; au contraire, elle est meme recherchee dans 

la preparation d’un solute injectable d’opium total (*) ou celle d’un extrait 

d’opium concentre prepare dans certaines Pharmacopees et obtenu par 

1. La PharmaoopAe japonaise (1922, p. 432) contient encore une prSparation sem- 
blable aux anciens laudanums, qu'elle appelle Vinum opii aromaticum, dans laquelle 
le titre alcoolique du vin est renfored par addition d’aleool A 60' et dont voici la 
formule : 
Opium. 10 parlies. 
Safran. 1 — 
Cannollo. 1 
Clous do girofle. 1 — 
Alcool a 60.61*. 7 — 
Vin de XArfes).85 — 

2. Barth. Ein Beitrag zur Wirkung der Opium-Alkaloide unter besonder Beriick- 
sichtigung des Pantopons. Areh. (. exper. Pathol, u. Pharmakol., 1912, TO, p. 258-292- 

3. Macht, Herman et LAvy. A quantitative study of the analgesia produced by 
Opium alkaloids, individually and in combination with each other in normal man. 
Jouro. of Pharmacol, a. exper. Ther., 1916, 8, p. 373. 

4. HdiussEY. Preparation d’un solute injectable contenant tons les principes actifs 
de I’opium. Journ. Pharm. Cbim., 1924, 30, p. 187-189. 



284 L. LAPORTF, 

reunion soigneusement calculee des alcaloides prealablement isoles, de 

fa^on reconstituer le complexe harmonique qui existe dans la drogue. 

On a m6me ete plus loin en pr6conisant un extrait d’opium d6mor- 

phinis6 (*). 
II parait done indique de chercher dissoudre toute la narcotine de 

I’opium, ce qui ne peut se faire que par I’emploi del’alcoolci 70“, comme 

ila et6 exige pour la teinture, et de rejeter I’emploi del’extraitd’opium. 

A. Chalmeta. 

(Travail du Laboratoire de Pharmacie galenique 

de la Faculte de Pharmacie de Paris.) 

£tude de I’hydratation de la glycerine 
par la mesure de sa viscositd. 

On sait que la glycerine est capable de fixer une certaine quantity 

d'eau. Nous avons essaye de determiner comment se fait cette fixation 

en vase ouvert, en atmosphere humide, dans les conditions ordinaires 

de temperature et de pression, dans le but de fixer les limites de cette 

hydratation et la vitesse avec laquelle elle se produit. 

A cet effet, nous avons eu recours h une methode physique basee sur 

la mesure de la viscosity. 

Pour nos experiences, nous avons employ^ le viscosimStre pour collo¬ 

dions, modele E. P. F. qui permet d’6valuer la viscosite par le nombre 

de secondes qui s’ecoulent pendant le passage du liquide entre deux 

reperes. 

L’appareil a dt6 6talonn6 pour donner cent secondes comme viscosite 

d’un liquide type maintenu h la temp6rature de 20“. 

Ce liquide type est compose en volume de 58,S parties de glycerine 

pure et 41,5 parties d’eau distillee; sa density est de 1,155. 

Pour avoir une temperature constante, nous avons opere dans un 

thermostat. 

Les mesures ont ete faites sur des echantillons de glycerine contenani 

de 1 cl 24 “/o d’eau, aux temperatures de 10,15, 20 et 25 degres. 

Le diagramme correspondant it ces mesures (fig. 1) a et6 etabli en 

prenant comme unite viscosimetrique cent secondes. 

II est facile de constater que la viscosite de la glycerine, variable avec 

la temperature, varie egalement avec le degre d’hydratation, de fagon h 

legitimer la technique utilisee. 

1. F. Hoffmann, Laroche et C'*, Grenzach in Baden. D. H. P., p. 268,553. 
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Pour 6ludier rhydratation de la glycerine il importe de r^aliser les 

conditions suiA^antes : 

1“ Connaitre la temperature et I’etat hygrometrique de Pair pendant 

toute la durSe des experiences ; 

2°^Avoir un milieu hydratant limite, k I’abri des influences exterieures. 

O 
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Semaines 

Fig. 1. — Gourbes repr^sentant les variations de la viscosite de la glycerine, 
en fonction de son hydratation, aux tempAratures de lO", 15», 20“, 25°. 

A cet efifet, nous avons utilise la technique suivante. A I’interieur 

d’une caisse en hois, ayant comme dimensions 70 X 40 X 40, nous avons 

place un hygrometre enregistreur, un thermometre enregistreur et une 

cuve remplie d’eau autour de laquelle nous avons dispose une serie de 

flacons contenant de la glycerine. 

Cette caisse munie d’un couvercle a ete placee dans une secondc 

caisse plus grande el I’lntervalle a et6rempli de sciure de hois. 
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La tempi^rature moyenne a 6t6 de 21°,(max. : 23; min. : 20) et I'etat 

hygrom6trique de 0,696 (max. : 0,71; min. : 0,67). 

On a dispose k I’int^rieur de la caisse un certain nombre de flacons 

con tenant de la glycerine : 

CAPACITY DIAMETKE QUANTITY 
du flacon de I’onverture de glycerine 

90 
150 
150 
150 

1.200 
1.500 

23 50 
27 100 
29 100 
12 100 
25 1.000 

Robinet a la partie 1.000 
infirieure. 

Ghaque semaine, nous avons pr61eve un flacon de 90 cm" jusqu’i la 

neuvieme semaine, rmus avons ensuite espace nos pr61evements. 

La d6termination de la viscosity a 6te faite S, la temperature de 20°, et 

nous avons deduit la quantite d’eau fix^e par la glycerine, en nous 

reportantaux resultats fournis par les experiences precedentes. 

Voici nos resultats : 

MINUTES 

8ECONDES 

7 . 126,31 75,99 
14. 7.i,42 45,42 
21 . 58,42 35,22 
28 . .41,02 27,02 
35 . 36,18 21,78 
42 . 29,01 17,41 
49 . 24,49 14,89 
56 . 19,54 11,94 
63 . 16,52 10,12 
91 . 12.28 7,48 

112 . 11,07 6,67 
126. 10,42 6,42 
140. 10,12 6,12 
154 . 9,52 5,92 
189. 8,31 5,11 

2 a 3 

7 a 8 

10 a 11 
12 

13 a 14 

20 a 21 
20 a 21 
21 a 22 

22 
22 a 23 

On remarque que la glycerine s’hydrate assez vite: la premiere 

semaine, elle absorbe2€i3 °/o d’eau; au bout de quinze jours, elle a 

deje fixe 6 7o d’eau; en un mois, I’hydratation alteint 10 "/„; au bout de 

deux mois, 17 °/o. 

A partir de ce nroment, rhydralation seralentit beaucoup, puisqu’elle 

arrive seulement 4 21 “ d’eau en cinq mois. 

Dans les conditions des experiences, on pent consid6rer 22 °/'o comme 

un chiffre limits. 



HYDRATATION DE LA GLYCfiRlNB. MBSURE DB SA VlSCOSlTfi 

La courbe des yiscosites en fonetion du temps (fig. 2) rend parfaite- 

ment compte de la marche de I’hydratation. 

Cette vitesse d’hydratation parait tres grande. Nos experiences ayant 

ete faites sur 50 cm" de glycerine, il etait inieressant de savoir si un 

volume plus grand s’hydraterait diff6remment. 

L’experience a montre que, avec 100 cm’ de glycerine, I’hydratation 

atteint en deux mois 9,5 “/o, en trois mois elle arrive e 13 “/„. 

Pour 1.000 cm’ de glycerine, I’hydratation en cinq mois est seulement 

de 4 
Nous avons pens6 egalement que le diametre de I’ouverture du flacon 

devait influencer la vitesse d’hydratation. 
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En effet, 100 cm® de glycerine dans un flacon i large ouverture 

(27 mm.) ont absorbe 14 ci 13 “/„ d’eau, alors que, dans le meme temps, 

100 cm® de glycerine dans un flacon ci ouverture 6troite ont absorbe 

seulement 7 7o d’eau. 

Enfin, on pent se demander comment se fait cette hydratation. Est¬ 

elle superficielle ou se r6pand-elle uniformement dans tout le liquide ? 

Apres avoir laiss6 cinq mois dans le milieu hydratant 1.000 cm® de 

glyc6rine, nous I’avons soutir6e dans quatre recipients et nous avons 

mesur6 la viscosity de cbacun de ces pr6lftvements. 

II en r^sulte que les couches inf6rieures s’hydratent peu (1 %), les 

couches moyennes flxent 3 “/„ et la partie superieure 6 °/o. 

On pent done conclure que, dans les conditions de nos experiences 

voisines de celles correspondant 4 la pratique courante, la glycerine 

conservee dans un flacon non bouch6 fixe une certaine quantite d’eau, 

le maximum etant voisin d'e 22 “/o- 

La vitesse de cette hydratation depend de la quantite de glycerine et 

dudiametre de I’ouverture du flacon. 

Enfin Fhydratation principalement superficielle s’^tend quelque peu 

dans la masse du liquide. II convient done, pour eviter toute alteration 

de la glycerine, dans les officines, de la conserver dans des flacons 

bowches. 
L. Laporte. 

{Laboratoire de physique do la Faoulte de Pharmacie de Paris.) 

Silicotungstate cristallise d’hord^nine. 
Dosage de I’horddnine. 

Au cours de recherches sur le dosage des alcaloides d'Echiiiocactus 

Williamsii hem. nousavons et6 amenes h isoler le silicotungstated’hor- 

denine. Ce corps cristallise avec la plus grande facility en aiguilles 

jaune chamois. Or, depuis 1876 et surtout a partir de 1899, — date k 

laquelle G. Bertrand (‘) a propose I’acide silicotungstique comme reactif 

des alcaloides — de tres nombreux silicotungstates ont 6t6 pr6par6s. 

Un de leurs caracteres, le plus fr^quemment signal^, est d'etre des corps 

amorphes. Toutefois, un certain nombre de ces composes ont ete d^crits 

comme cristallins ou microcristallins; ce sont les silicotungstates de : 

Atropine (*) [blanc, cristallin]; 

t. G. Bertrand. Sur I’emploi de I’acide silicotungstique comme reactif des aica- 
loides. C. R. Ac. Sc., 1899, 128, p. 742-'745. 

2. E. 0. North et G. D. Beal. The preparation, properties and uses of silicoduo 
decitungstic acid. I. The preparation of the acid and its salts. Joura. Amer. Pharm. 
Assoc., 1924, 13, p. 889-898 et p. 1001-1009. 
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CafSine (') [jaune pule, cristallin]; 

Cinchonine (‘) [blanc, microcristallin]; 

Cocaine (‘) [blanc, microcristallin]; 

Conine ]*) [blanc, cristallin]; 

Galegine (*) [jaune verdcltre, cristallin]. 

Hyoscyamine (') [blanc, cristallin]; 

Mescaline (‘) [jaune, cristallin]. 

Narceine (‘) [jaune chamois, cristallin]; 

Nicotine (') [saumon ou blanc, cristallin]; 

Novocaine (') [cristallin]; 

Pseudo-pelleti6rine (’) [blanc, cristallin]; 

Pyridine t‘) [blanc, microcristallin]. 

Le fait d’avoir obtenn un produit bien cristallise nous a incites ^ 

^tudier la combinaison obtenue avec I’hordenine. 

Preparation. — On emploie une solution de sulfate d’hordenine Jt 

2 ”/„ soit^i 1,48 “/o en hordenine base, que Ton pr6cipite par une solu¬ 

tion aqueuse ci 5 "/o d’acide silicotungstique (obtenue limpide par centri¬ 

fugation). La precipitation se fait de la fa?on suivante en presence d’un 

electrolyte : le sulfate neutre de sodium en solution au 1/30. 

10 cm® de solution e 2 °/„ de sulfate d hordenine, additionnes de 30 cm® 

de solution de sulfate neutre de sodium au 1/30, sont chauffes dans un 

vase cl precipitation chaude, une demi-heure, au bain-marie bouillant. 

Puis, on ajoute I’acide silicotungstique en quantite suffisante pour preci- 

piter toute I’hordenine; on laisse encore une demi-heure au bain-marie. 

Le precipit6 form6 se rassemble rapidement au fond du vase sous forme 

d’aiguiiles jaunes; on laisse refroidir, on filtre et lave les cristaux 4 

I’eau distill6e jusqu’d ce que le filtrat ne se trouble plus par addition 

d’une solution de sulfate d'hord6ninei2 °/„ (Elimination del’acide silico¬ 

tungstique). On pent Egalement obtenir aussi la cristallisation du 

silicotungstate d’hordenine par prEcipitation d froid. Le precipitE, tout 

d’abord amorphe, ne tarde pas ci cristalliser. 

Proprietes. — Le silicotungstate d’hordEnine se prEsente sous la 

forme d’aiguilles, jaune chamois. II cristallise avec 2 molEcules d’eau 

qu’il perd E 100“-105°. II fond en se dEcomposant E 234-255“ (non cor- 

1. E. 0. North et G. D. Real. Loc. cii. 
2. M. Javillier. Sur les silicotungstates de conioine, de spartAine et d’atropine. 

Bull. Se. Ph'arm., 1910, 17, p. 315-320. 
3. G. Tanret. Sur la galegine, alcaloide retirA du Galcga oflicinalis. Bull. Soc- 

Chini., (4), 1914, 15, 613-625, 
4. Communication particuliere de M>*« Bernier. 
5. G. Bertrand et M. Javillier. Dosage de la nicotine a I’Atat de silicotungstate. 

Aanales cbim. anal, appl., 1909, 14, p. 165-170. 
6. Communication particuliAre de M. Valette. 
7. A. Guillaume. Sur les silicotungstates de pilocarpine, de pseudo-pelletiArine et le 

dosage de ces alcaloides. Bull. Sc. Pbarm., 1927, 34, p, 151-155. 

Bull. Sc. Pharm. (Mai 1932). 19 
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rige — tube capillaire). A la calcination au moufle, le silicotungstate 

d’hord^nine laisse un r6sidu de couleur jaune verdcitre. 

It est important, pour oblenir un r6sidu fixe a la calcination, de ne pas 

d6passer le rouge sombre ('). La lumifere agil sur cet anhydride r6cem- 

ment prepare : nous en avons conserve dans deux tubes scellds, I’un a 

I’obscurile, 1’autre 4 la lumi6re. Ce dernier avail pris une teinle verte 

beaucoup plus fonc6e que I’anhydride conserv6 h I’obscuril^. 

Analyse. — Le silicotungstate a une composition ddfinie, car, en fai- 

sant le rapport entre le poids de silicotungstate employe (prive de son 

eau de cristallisalion) et le rdsidu constitue par les anhydrides silicique 

et tungstique, on obtient un rapport constant. Le silicotungstate utilise 

est deshydratd par sdjour de deux heures k I’etuve k 100-103°. La calci¬ 

nation est rdalisde dans des creusets de platine, au moufle, au rouge 

sombre. 

SILICOTUNGSTATE 
d’hord^nine 

(en gr.' 

RESI RAPPORT aALCULS 

1 avvo’, sio^m‘%c'ni'’NO 

U,UdoS 
0,0180 
0,0852 
o,ino 
0,H90 
0,1385 
0,1450 
0,1480 
0,1613 
0,1663 
0,1793 
0,2340 
0,2345 
0,2345 
0,3075 

0,0283 1,244 
0,0383 1,24« 
0.0685 1,243 
0,0940 1,244 
0,0935 1,246 
0,1110 1,247 
0,1165 1,244 
0,1188 1,245 
0,1295 1,247 
0,1335 1,217 
0,1440 1,246 
0,1873 1,244 
0,1955 1,245 
0,2040 1,247 
0,2465 1,247 

Tenant compte de la sensibilite de la balance utilisee (ne donnant 

avec certitude que le 1/3 de milligramme), nous voyons que le r6sidu 

nous donne des rapports tr6s voisins s’echelonnant de 1,243 ii 1,247 

pour des prises d’essai tres diffSrentes et que ce rapport correspond k 

celui calculd pour un silicotungstate d6riv6 de I’acide orthosilicique (’): 

12WO’SiO*H*,4C“H‘'NO 

12VVO’,SiO' 
= 1.2448 (soit 1,243). 

1. N. B. — Nous avons constatO, par des experiences systematiquement menees, 
que ce rOsidu d'anhydrides siticique et tungstique Otait trOs sensiblement instable a 
la temperature du moufle chauffe au rouge blanc. La couleur du rOsidu passe alors 
du jaune au vert. 

2. M. et E.Kahane. Hecherches sur les phospho- et les silicotuagstates. Bull. 
Soc. Chim., (4), 1931, 49, 557-567. 
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On pent r6gen6rer I’hord^nine a partir du silicotungstate dans un 

grand 6tat de purete. Pour cela, on traite une quantile du sel par une 

solution de soude au 1/5. La partie aqueuse renfermant la combinaison 

sodique soluble de I’hordenine est decanl^e par centrifugation et sou- 

mise Taction d’un courant d’anhydride carbonique qui libere la fonc- 

tion phenol de Thordenine. On 6puise par Tether le liquids d6cant6. La 

solution eth^ree, sechee sur du sulfate neutre de sodium anhydre, est 

filtree, puis 6vaporee. On obtient des cristaux qui donnent toutes les 

reactions caracteristiques de Thordenine base : P. F. = in-llS”, reac¬ 

tion alcaline au lournesol, coloration violette par le chlorure ferrique, 

reduction a froid d’une solution de permanganate de potassium, reduc¬ 

tion de Tazotale d’argent ammoniacal, reduction de Tacide iodique. 

Sensibilite de la reaction : A froid, la reaction de Tacide silicotungs- 

tique sur Thordenine donne encore un louche tres net avec des solu¬ 

tions de sulfate d’hordenine a 1/4.000, d/5.000. A chaud, ce louche dis- 

parait. 

Solubilite : La solubilite dans Teau du silicotungstate d’hordenine a 

ete determinee de la facon suivante (*) : 

On ajoute un exces de silicotungstate dans le solvant chaud (eau dis- 

tillee h la temperature du bain-marie bouillant) et on agite fortementen 

refroidissant le ballon dans de Teau froide. On laisse ensuite reposer 

deux heures et, apres avoir energiquement agite une derniere fois, on 

filtre aussitot. On preieve un volume determine du fillrat qu’on 6vapore 

a sec dans un cristallisoir tare. On phse et on calcule la quantite de 

silicotungstate dissoute pour 100 cm’ d’eau. 

1 . too 0,0064 
2 .  .. 0,0065 
3 . .1 0,0065 

soil une solubilite deO gr. 0065 pour 100 cm’ d’eau. 

Essais de dosage : La precipitation de Thordenine a ete eiudiee: a froid 

et a chaud et en presence, ou non, de sulfate neutre de sodium. On prend 

soin de noter, dans chaque cas, le volume total du milieu de precipita¬ 

tion, afin de faire la correction de solubilite (’). Apres repos de vingt- 

quatre heures, le precipite recueilli sur un flltre sans cendres est lave 

1. V. Meyer. Uebsr die Bestimmung der LOslichkeit. Ber. der d. Cbem. Ges., 1875, 
8, 999. 

2. La solubilitO dans I’eau du silicotungstate d'hordenine, en presence de sulfate de 
sodium, n’a pas OtO dOterminee ; les experiences qui suivent demontrent que cette 
solabilitA est du meme ordre qu’ea I’absence de sulfate de sodium, puisque la cor¬ 
rection de solubilitO en milieu aqueux s'applique au cas oh Ton opOre en presence 
de sulfate de sodium. 
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avec une solution saturee de silicotungstate d’hord^nine jusqu’i ce que 

les eaux de lavage ne pr6sentent plus de r6action acide I’liflianthine. 

On s6che, puis on calcine au moufle, au rouge sombre. On ajoute, au 

poids d’anhydride trouve, le poids d’anhydride correspondant la quan¬ 

tity de silicotungstate soluble dans le volume du milieu de prScipi- 

tation. 

D’apr^s la formule indiquye pour le silicotungstate d’hordinine ; une 

molecule d’acide silicotungstique se combine a 4 molecules d’bordenine. 

A 1 gr. d’anhydride silicotungstique rdsiduel correspond -■ — 

= 0 gr. 232 d’hord6nine, soil p le poids d'anhydride trouv6. 

Correction : Soit n cm^ le volume total du milieu de prycipitation de 

I’hordenine. La solubility est de ” = 0,000065Jietreprysenteen 

anhydride silicotungstique =0,00005 n. 

La teneur en hord6nine sera : 0,232 X (p + 0,00003 X n) et en sulfate 

d’hordenine, 1,351 X 0,232 [p -f 0,00005 X «).- 

Les rysultats suivants ont yty obtenus : 

t Solution de sulfate neutre de sodium au 1/30. 15 cm* 
Serie a. j Solution de sulfate neutre d’hordenine a 2 “/o.. . 5 — 

( Acide silicotungstique. Q. S. 

ERREUB POUR 100 

A chaud. 0,0725 0,0740 2 
A chaud. 0,0727 0,0740 1,7 
A froid. 0,0735 0,0740 0,9 
A froid. 0,0733 0,0740 0,9 

f Eau distillOe. 
Serie B. } Solution de sulfate d’hordOnine a 2 “/o 

( Solution d’acide silicotungstique ii 5 »/ 

HORDENINE HORDENINE 

trouvle oalraWe ERRRUR POUR 100 

A froid. 0,0733 0,0740 0,9 
A chaud. 0,0728 0,0740 1,6 

Les prycipitys formys dans la serie A se rassemblent plus facilement 

et cristallisent bien; aussi cette mythode a-t-elle yty adoptye de prefe¬ 

rence. 

Genyralement, les auteurs indiquent des mythodes de dosage avec 

prycipitation cl chaud. On voit que pour I’hordenine il y a avantage au 

contraire A efifectuer les dosages A froid, comme le font d’ailleurs 

PRECIPITATION 

15 cm* 
5 — 
Q. S. 

PRECIPITATION 
IIORDININE HORDENINE 
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MM. Mascre (*) et Valette (*) dans le cas des alcaloides de la lob^lie et 

dans le cas de la cocaine. 

Les dosages effectues k froid et en presence de sulfate neutre de 

sodium donnent les chiffres suivants : 

INTRODUIT IlETROUVE ERREUR 

0,995 • 0,987 0,8 
0,995 0,986 0,9 
1,457 1,449 0,5 
1,457 1,456 0,06 
1,875 1,863 0,6 
1,875 1,862 0,6 

Conclusions. — L’hord6nine donne, avec I’acide silicotungstique, un 

compos6 cristallis6, jaune chamois, 12W0’,Si0‘H*,4C‘°H‘‘N0,2H*0. Ce 

corps, de fonnule d6finie, permet d’isoler et de doser I’hord^nine dans 

des solutions aqueuses avec une approximation de 1 "/o, en operant la 

precipitation a froid et en presence de sulfate neutre de sodium. 

M.-M. Janot. P. Faudemay. 

{Faculte de Pharmacie de Paris, 

Laboratoire de Pharmacie 'galenique. Prof. : A. Goris.) 

La congelation de I’huile de ricin. 

Dans une note prec^dente (*), j’ai montre comment on pouvait 

mesurer la viscosite d’une huile jusqu’h — 20° et j’ai dit quelques mots 

sur la congelation de I’huile de ricin. Le but de cette etude est de 

preciser le mecanisme de cette congelation et de montrer comment les 

traitements thermiques subis au prealable par I’huile de ricin peuvent 

influer sur celle-ci. 

1® Divers modes de congelation de l’uuile de ricin. — a) Partons 

d’une huile vierge, n’ayant jamais ete refroidie et portons-la a 0®. 

Abandonnee pendant quinze jours, un mois, et meme plus longtemps ^ 

cette temperature, elle demeure parfaitement limpide. 

Au contraire, si on la porte h — 18° ou — 20°, elle se trouble en cinq 

ou six heures, puis ce trouble augmente ; elle finit par devenir absolu- 

1. M. Mascre. Sur le dosage des alcaloides de la lobdiie. Bull. So. Pharm., 1930, 
37, 209-219. 

2. G. Valeite. Dosage de la cocaine a I’dtat de silicotungstate. Bull. So. Pharm., 
1931, 38, 688-691. 

3. M. Bouroiol. ViscositO des huiles aux basses temperatures (hulles minOrales et 
huile de ricin). Bull. Se. Pharm., fevrier 1932, 39, p. 76-86. 
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ment blanche, opaque et consistante. Ce ph^nomene, toujours assez 

long k se produire, demande en g4n6ral six 3, sept jours. 

Si on rechauffe progressivement jusqu’i 0° I’huile ainsi solidifi^e, on 

n’observe aucune modification sensible, mdme avec le temps. Ce n’est 

qu’i partir de -|- 2 ou -f 3“ que cette pate commence k se ramollir; 

cl + 7“ on n’a plus qu’un liquide contenant des particules solides en 

suspension; a + 16“ ces particules fondent a leur tour, I’huile est 

alors parfaitement limpide. 

b) Si on refroidit cette huile d^jSi congel6e puis fondue, et qu’on la 

porte 0°, on la voit se troubler en un ou deux Jours; elle laisse deposer 

ensuile les m^mes elements solides que dans sa premifere congelation. 

Dans cet etat, on comprend que le liquide devienne de plus en plus 

6pais et circule de plus en plus difficilement [li travers les flltres. Par 

contre, si on a eu soin de rechautfer I’huile au dela de 60°, avant de la 

refroidir, cette solidification prematuree ne se reproduit plus. 

Ceci semble bien montrer que les elements solides ne peuvent naiire 

h 0“ spontanement dans une huile vierge, ou chauff^e au pr6alable 

au delci de 60°. S’ils apparaissent dans I’experience pr6c6dente, c’est 

qu’il reste dans I’huile fondue des germes tres petits qui annoncent la 

cristallisation. 

c) D’autre part, les germes naissent spontanement a — 20“. On pent 

se demander combien de temps ils rnettent pour apparaltre. 

Si on place de I’huile de ricin dans un tube essai h la temperature de 

— 20“ pendant deux heures seulement elle demeure parfaitement 

limpide, mais soumise k la temperature de 0“ pendant'quelques jours 

elle laisse deposer des germes cristallins qui grossissent pen h peu. 

Pour ^tudier plus complStement ce phenom^ne, il convient d’observer 

ces germes au microscope et d’en faire une numeration approximative 

en plagant I’huile dans un porte-objet creus6 en cuvette d’6paisseur 

constante. L’observation est beaucoup plus commode au microscope 

polarisant; c’est en general cet instrument que nous avons utilise. 

Entre nicols croises, le fond isotrope est noir et les germes apparaissent 

en clair. De plus, ayant la structure des spherolithes, les germes 

presentent tous une croix noire qui permet de les distinguer et de ne 

pas les confondre avec de simples poussibres. 

Void les r6sultats de quelques experiences faltes h — 18“ et h — 21“; 

du 

2 heures. 0 60 
4 heures ..   90 180 
6 heures. 225 540 

20 heures. 340 1.000 
28 heures. 810 1.500 
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Nous avons a’U d’autre part qu’entre 0“ et — 10" les germes 

existants grossissent, mats qu’il n’en apparait pas de nouveaux. 

La vitesse de formation de ces elements cristallins est done nulle 

jusqu’au delci de — 10°; elle croit rapidement dans le voisinage de 

— 20°; au contraire leur vitesse de cristallisation au sein du fluide est 

plus grande ci 0° qu’ci— 20°. 

A c6t4 de cette phase solide, certainement compos^e surtout de 

stearides, en petite quantite dans I’huile de ricin (15 % environ), existe 

une phase liquide formee en majeure partie de triricinoleide (70 °/o 

environ). Comme il a et6 dit plus haut, cette phase liquide ne se con- 

gele elle-m^me qu’apres une longue surfusion. 

Afin de mieux^^connaitre ces phases et de preciser leur nature, j’ai 

songe a 6tudier la solidification des 5 fractions resultant d’un epuise- 

ment fractionne par de Tether de petrole, que M. Em. Andre a pr6parees 

et a bien voulu mettre d la disposition du Service des recherches de 

I’A^ronautique. 

2° Congelation des constitdants de l’huile de ricin. — Pour ^tudier 

commodement les solides rdsultant de la congelation, il convient d’uti- 

liser le microscope polarisant en lumiere parallele etentre nicols croises. 

L’observation au microscopeen lumiere naturelle estde peu d’inter^t, 

les el6menls solides etant en general Iransparents et tres peu visibles. 

Nous verrons que cette mEthode permet d’obtenir des rEsultats que Ton 

n’obtiendrait pas sans elle. Cependant, les observations devant etre 

faites quelquefois k 0°, il faut se servir d’une platine refroidissanle; j’en 

ai construit une pour la circonslance : 

1° Les cinq echantillons queje designeraidorenavantpar leur num^ro 

d’ordre, le n° 1 etant le plus soluble dans Tether de petrole et le moins 

visqueux, onl d’abord ete refroidis pendant un temps assez longii — 20°. 

J’ai d6ja signale que la fraction n° 4 resislait tres longtemps et qu’elle 

ne se troublait qu’au bout de sept a huit jours. Quand toutes les frac¬ 

tions ont et6 prises en masse, je les ai fait fondre sans depasser la tem¬ 

perature de 4- lO*’- Certaines d’entre elles prEsentent encore des depdts 

solides. Ce sont les fractions 1, 2, 3 et 5; la fraction 4 est limpide. Ces 

depdts, examines entre nicols croises, ont Tapparence de spherolithes, 

quelquefois tr^s r^guliers, comme s’il s’agissait d’une goutte de 

liquide anisotrope en equilibre dans la phase isotrope, parfois a struc¬ 

ture fibreuse visible, comme s’ils dtaient formes de crislaux allonges 

rayonnant autour d’un centre. 

Ces spherolithes disparaissent entre-j-17° et-|-24°. Il convient de 

remarquer que ceux que I’on trouve dans la fraction n“ 5 sont toujours 

tr6s pelils et tres reguliers; ils fondent temperature plus 61evee que 

les autres. D’autre part, le dep6t contenu dans la fraction 1 semble 

amorphe, k peine birEfringent. 

ChauffEes au-dessus de + 20°, puis refroidies, toutes ces fractions 
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laissent deposer de nouveau ii 0“ les memes elements solides, sauf la 

fraction n“ 4. Ces observations permettentde conclure que les fractions 

2, 3 et o contiennent, en plus ou 'moins grande quantite, des stearides. 

Ceci correspond tout a fait aux resultats du travail de M. Em. Andre. 

Bien entendu, la fraction 4 n’est pas la seule a contenir le triricinol^ide, 

qui doit se trouver en assez grande abondance dans les fractions 3 et 3; 

de plus, des glycerides sont presents dans les fractions 1 et 2. 

2“ Si on examine au contraire a 0° et de 0” & + 10° l^s 3 fractions 

entiSrement congelees, on est frapp6 surtout par I’apparence que pre- 

sentent les fractions 1 et 4. 

La fraction 4 par exemple, et surtout celle qui m’a 616 fournie par 

M'‘° M.-Th. Francois (’) et qui ne depose jamais, est solide et opaque 

cl cette temperature. Une couche mince de ce corps retablit la lumiere, 

mais semble homogene. Quand on chauffe progressivemenf cette frac¬ 

tion jusqu’ci-|- 9° ou 10°, on la voit tendre de plus en plus vers I’etat 

llquide, elle forme une p&te molle anisotrope et homogene; des que la 

fluidite de cette p4te est assez grande, les elements ne reslent pas tels 

qu’on les a disposes, mais on les voit peu a peu tendre a s’orienter 

normalement a la surface qui s6pare le fluide de I’exterieur, si bien que 

le passage d’une petite aiguille dans la masse se traduit par des stries 

color6es pr6senlant toute r6chelle des teintes de Newton, comme si Ton 

couchait les 6lements dans le sens du mouvement. Puis ces teintes 

disparaissent peu a peu, la lumiere cesse d’etre transmise et le fluide 

semble isotrope. 

Une nouvelle perturbation provoque le m6me phenomeneet ceci pent 

se renouveler ind6finiment, si la temperature reste fixe. Dans le cas oil 

les el6ments sont orientes normalement a la lame porte-objet (etat 

hom6otrope), chaque bulle d’air semble entouree d’une croix brillante 

a quatre branches. Ceci s’explique par une forte orientation de la matiere 

normalement 6 la paroi de la bulle. Si la bulle creve, la croix persiste 

quelque temps, puis disparait. Un peu en dessous de-|-10°, le fluide 

est un veritableliquide encore anisotrope, dans lequel le temps d’orien- 

tation des particules est tres court; une deformation produit alors un 

veritable 6clair. Au-dessus de -f-10° la bir6friugence a disparu. 

Nous nous trouvons 16, 6 n’en pas douter, en pr6sence d’un 6tat 

mesomorphe sinectique('), analogue 6 celui que Ton observe dans le cas 

de I’oleate d’ammonium. A ma connaissance, dans la longue liste de 

corps capables de prendre cet 6tat, on n’avait pas encore signal6 de corps 

gras ou de glyc6rides. 

II faut ajouter que si on refroidit la preparation 6 partir de -|- 7° ou 

t. M. Bourdiol. hoc. cit., p. 85-86. 
2. G. Kredel. Les 6tats misomorphes de la matiere. Ann. de Physiol., novembre- 

decembre 1922, 18, p. 215. 
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+ 8" par example, on ne repasse pas par les 6tats precedents, les trans¬ 

formations presentant dans ce sens un retard considerable. Le liquide 

devient plus visqueux si on le porte a 0“, mais conserve ses proprietes 

de liquide anisotrope, alors qu’on peut avoir i cette temperature un 

veritable solide. Ceci complique considerablement la technique, mais 

permet d’obtenir pour le liquide anisotrope une viscosite aussi grande 

qu’on le desire. 

Le triricinoieide, fraction preponderante de I’huile de ricin, peut done 

exister au-dessous de -j- 10“ dans I’etat sinectique. Est-il possible de 

retrouver ces resultats avec I’huile de ricin elle-mSme? 

Si on observe au microscope polarisant, h 0“, de I’huile de ricin con- 

geiee, on retrouve I’ensemble des r6sultats precedents. Une serie d’ele- 

ments figures solides presentant la croix noire sont noyes dans une 

pete anisotrope, cette p^te fond peu k peu en restant birefringente 

jusque vers 6“ environ. Au dela, on observe I’apparence deja decrite : 

depdts solides dans un liquide isotrope. Ainsi le fluide, qui est probable- 

ment un melange contenant beaucoup de triricinoieide et qui baigne 

les stearides, se comporte comme le triricinoieide pur. 

Je signalerai, en outre, que la fraction 1 congelee presenle les memes 

caracteres que la fraction 4. On peut faire apparattre enire 0" et 3“ une 

phase sinectique, moins birefringente que la preeddente, mais presen- 

sentant les memes caracteres. II est probable que les deux glycdrides 

signaies dans les premieres fractions par M. Em. A.ndre et liquides a la 

temperature ordinaire lous les deux, le diricinoleolinoieide et le dioleo- 

ricinoleide, peuvent eux aussi prendre I’etat sinectique. Celle propriete 

semblerait dont etre caracteristique des ricinol6ides simples ou mixtes. 

On peut tirer de cette etude les conclusions pratiques suivantes : 

1“ A moins de modifier profonddment I’huile de ricin, il semble 

impossible de I’empecher de se solidifier h la longue par un froid pro- 

longe. Heureusemeni, cette solidification totals doitetre rarest ne peut 

se produire qu’au cours d’un stockage dans un pays trfes froid, ou la 

temperature rests pendant plusieurs jours constamment bien en des- 

sousde —10“. 

2“ La solidification partielle, tres fr6quente, qui s’amorce par uns 

temperature de —18“ i — 20“ durant quelques heures 4 peine et qui, 

ensuife, se poursuit, meme si I’huile a ete portee momentanement a 

-1-20“, peut etre evitde. 

11 est possible, d’abord, pour restituer 4 I’huile de ricin ses pro¬ 

prietes primitives, de la chauffer au-dessus de-f 60“ ou de la filtrer 

4 travers un filtre serre; mais on corrige ainsi de I’huile de ricin defec- 

tueuse, on n'ameliore pas I’huile de ricin naturelle vierge. 

Une meilleure solution consisterait 4 uliliser la fraction n“ 4, ou en 

general une huile de ricin contenant presque uniquement du triricino¬ 

ieide. 
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Eafin, j’ai song6 & dest^ariner I’huile de ricin en fillrant I’huilp par- 

liellement solidifiee. En operant, avec soin, en suivant une m6thode 

determin^e, on arrive ^ obtenir une huile qui ne depose jamais ^ 0“, 

m6me si elle a congelee compl6tement au pr^alable, puis fondue 4 

la temperature ordinaire. Elle pr^sente une aussi forte surfusion que le 

Iriricinoieide pur. De plus, le rendement de I'operation est trfes eieve, 

les stearides enleves constituant au maximum le dixieme de la totalite 

de I’huile employde. 

Pour terminer, je dois signaler que I’examen au microscope polari- 

sant de certaines huiles congelees telles que les huiles de Jatropha 

Curcas, d’olive, d’arachide, de ma'is, de moutarde, de lin, d’oeil- 

lette, etc...,dont des echantillons m’ont ete aimablement envoy6s par 

M’*®M.-Th. Francois, m’amontre qu’il existe dans ces huiles des elements 

comparables a ceux qui se trouvent dans I’huile de ricin. D’une part, 

des spherolithes solides ou sinectiques (gouttes anisotropes), d’aulre 

part, quelquefois, une masse homogene anisotrope. L’eiude de I’huile 

d’arachide semble tres interessante 4cet egard. 

Un travail d’ensemble ne me semble possible que si Ton opere sur des 

glycerides purs, or, ceux-ci restent encore des corps tres rares dont on 

ne pent se procurer que quelques types. II y aurait, pour le physicien 

et le chimiste, beaucoup 4 apprendre d’une etude attentive de leurs pro- 

prietes, dominees d’une part par les retards enormes qu’ils presentent 

aux transformations que produisent des abaissements de temperature, 

d’autre part, par la dimension de leurs molecules et les proprietes 

d’orientation particulieres qui semblent en decouler. 

Je ne peux pas terminer cette note sans remercier encore une fois 

M.-Th. Francois qui m’a constamment conseilie et aide dans ces 

recherches et M. Auhert qui dirige mon travail. 

M. Bourdiol, 

Profess eur de physique au lyc4e d’Angoulfime. 

{Recherches siibventionnees par le Service des Recherches 

de TAeronautique.) 
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L’^tude du pH du plasma sanguin et la thdrapeutique 
dans certaines dermatoses. 

Biea que tardivement venue h I’^tude de I’equilibre acido-basique des 

humeurs, la dermatologie n’en a pas moins b^n^ficie ces derni^res 

anneesd’importantesacquisitions th^rapeutiques § la suitedesrecherches 

de Preininger, Rondoni, Perutz, Schreus, Spillmann, Drouet et Verain. 

Pour interessants que soient les travaux de ces auteurs, nous n’avons 

pas, au cours de noire expos6, I’intention de les approfondir; nous nous 

bornerons ci relever les points importants de leurs etudes et ci les 

comparer aux r^sultats que nos recherches personnelles nous ont 

fournis. 

Si les auteurs cit6s plus haut affirment I’int^r^t de l’6tude de I’equi- 

libre acido-basique en dermatologie, d’autres le contestent ou le nient 

d’une facon absolue. Cette divergence d’opinion tient, croyons-nous, h 

une difference dans les methodes et les techniques utilisees par les uns 

et les autres. 11 results en eftet de nos recherches bibliographiques que 

ceux qui ont refuse au desequilibre acido-basique toute valeur dans la 

pathogenie et la therapeutique des dermatoses n’avaient etudi6 que la 

reserve alcaline. Or, quelle que soil I’importance de cette notion, elle 

doit ceder le pas e, I’etude du rapport c’est-^i-dire du pH, ainsi 

que le fait remarquer Spillmann, et cette determination, pour etre 

precise, devra etre electrometrique. Ici encore, pour avoir quelque 

valeur, le pH devra nous accuser un chiffre nettement ecarte du chiffre 

ideal, celui-ci etant fixe k 7,35; on ne pourra pas considerer comme 

alcalosiques des pH de 7,36 ou de 7,37. Inversement un pH k 7,32 ou 

7,34 ne permettra pas d’affirmer I’acidose. D’ailleurs, si Ton se permet- 

tait d’instituer un traitement redresseur base sur d’aussi faibles indices, 

celui-ci aurait de fortes chances d’aboutir hde mauvais resultats. 

En outre, revaluation des divers constituents de I’acidose (CO* et ele¬ 

ments acides non gazeux) presente aussi, comme le fait observer 

Schreus, une certaine importance pour la conduite therapeutique k 

suivre. En ce qui nous concerne, nous avous deiiberement neglige le 

tilrage de I’acidose non gazeuse, celle-ci etant reduite ou neutralisee 

par le regime alcalin qu’on devra systematiquement prescrire dans tous 

les cas d’acidose. Sa proportion pent d’ailleurs etre estimee approxima- 

tivement par I’etude des autres composants de I’equilibre. Un autre point 

qu’il nous faut immediatement mettre en relief est le suivant: la correc¬ 

tion d’un equilibre acido-basique trouble au cours d’une dermatose ne 

dispense pas en general d’un traitement local approprie, sauf dans 

quelques cas ou les manifestations de la dermatose sont, par essence. 
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temporaires et fugaces, par exemple dans les urticaires, les strophulus, 

les prurits sine materise. En particulier, dans les eczemas, il ne nous a 

pas sembl^ que le traitement interne seul serait capable d’amener une 

guerison des lesions cutan6es, mais ce que nous pouvons aussi afflrmer 

c’est que, de I’etude de 160 cas d’eczemas varids, 18 de prurigos, 6 d’urti- 

caires, 2 de pemphigus, les rdsultats des methodes combinees externes 

et internes ont ete neltement superieursh ceux que nous obtenions dans 

des cas analogues, par le seul traitement local. Voyons maintenant 

quels out ete les rdsultats et comment ils ont ete obtenusdans certaines 

dermatoses. 

Pour effectuer la mesure du pH du plasma sanguin, nous avons 

modifle quelque peu I’dlectrode de Sannie-Vincent qui a dte adaptee 

directement sur la pile au calomel de Vles. Pour le prelevement sanguin, 

on a employe des venules spdciales de Behrixg-Hoechst ; ce procdde 

nous a permis d’effectuer des dosages sur quantite de matdriel prelevd 

hors du laboratoire et nous croyons ainsi avoir rendu possible la deter¬ 

mination du pH sanguin dans la pratique mddicale journaliere. Notre 

support-electrode est muni de trois robinets dont deux servent a I'intro- 

duction et h I’evacuation de I’hydrogene; le troisieme, k trois voies, 

met en relation la pile au calomel, le recipient devant contenir I’eiec- 

trode et le sang ou Fexterieur. Par adaptation d’un tube de caoutchouc, 

on pent relier directement la venule ci Finterieur du recipient de Feiec- 

trode. Le bouchon de la venule est perfore au moyen d’une aiguille de 

fort calibre flxee au tuyau de caoutchouc. L’aiguille est introduite pro- 

fondement dans le plasma sanguin. D’autre part, nous injectons par 

une seconde aiguille, mince celle-lh, flxee a une seringue, de Fhuile de 

paraffine sous une forte pression; Fhuile deplagant le plasma, celui-ci 

monte a travers la large aiguille et vient occuper sans perte aucune le 

recipient de F6lectrode rempli prealablement avec de Fhydrogene. Le 

recipient est, ci sa partie superieure, hermetiquement ferme au moyen 

d’un bouchon porteur de Feiectrode et d’une seconde seringue permet- 

tant d’exercer une aspiration ou un refoulement, si la ndcessite s’en fait 

sentir, sur le plasma de faconfi creer dans Fampoule une atmosphere on 

le CO' est a une pression partiellement en 6quilibre avec le plasma 

(fig- 1)- 
I. Eczemas, prurigos, strophulus, prurits divers : Les cas de cette 

espece rentrent dans la categoric de ce que Czerny avait denomme la 

diathese exsudative et qui se caracterise par la variability du metabo- 

lisme de Feau, la frequence des exoseroses cutanees, une sensibility 

speciale des muqueuses et des sereuses se traduisant par Fabondance 

des exfoliations dans les s6cr6tions gastriques, r6nales, etc. Dans la 

grosse majority des cas, il y a ici un trouble acido-basique, mais, alors 

que Spillmann releve chez ses malades une forte proportion d’alcalo- 

siques, Facidose prydomine chez les notres : 70 "/o- Cette acidose est 
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assezsouvent faible, le pH oscillant enire 7,25 et7,32. Quelquefois pour- 

tant les chiffres 6taient plus bas: 7,15 7,10; 7,08; I’importance du 

z 

P’lG. 1. — Pile a hydrogene VlAs-Vsllinoer, 
combinAe avec un systAme de vAnule spAcial pour la mesure du pH sanguin. 

trouble humoral n’est eii proportion ni avec I’^tendue des lesions cuta- 

ndes, ni avecleur gravity, ni avec leur anciennet^. En d’autres termes, 

un pH tr6s acide pourrait faire le terrain d’un ecz6ma ou d'un prurigo 
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leger, alors que les lesions dermatologiques g6neralis6es seraient 

contemporaines d’un pll plus pr6s de la normale. 

Lesm6mes reflexions s’appliquent aux alcaloses. Celles-ci restent, en 

general, dans la moyenne oscillant entre 7,40 et 7,55. Dans un cas 

d’urticaire, nous avons exceptionnellement rencontre un pH a 7,94. II 

estvraique, dans ce cas, la malade suivait unr6gime tres alcalosant, avec 

addition de bicarbonate de soude. II y a done acidose dans la majorite 

des cas observes par nous d’eczemas et de prurigos, I’alcalose ne repre- 

sentant guere que 3/10 del’ensemble des cas. Quel que soit d’ailleurs le 

trouble humoral, sa correction ameliore presque toujours la dermatose, 

sauf dans quelques cas exceptionnels: 5 “/o, oil le traitement est inope¬ 

rant. L’action therapeutique est surtout frappante dans les eczema? 

aigus, oedemateux, ou Ton voit fondre sous les yeux le gonflement des 

tissus, tandis qu’en meme temps les lesions suintantes s’assechent, le 

prurit s’attenue et le moral du malade redevient meilleur. Plus incons- 

tante et surtout moins rapide est Paction de cette therapeutique dansles 

formes chroniques. II semhle ici que Panciennete des lesions ait deter¬ 

mine une certaine accoutumance de la peau qui resiste au redressement 

du trouble humoral; meme reflexion en ce qui concerne les prurigos, 

prurits divers, ou il faut s’armer de patience, de perseverance surtout et 

ne pas se laisser rebuter par les recidives partielles que Pon observe 

frequemment au cours du traitement. 

Comment doit etre conduit celui-ci‘? Les desequilibres acido-basiques 

sont des phenomenes connus et etudies depuis un certain nombre 

d’annees, lorsqu’ils accompagnent des maladies de la nutrition : diabete, 

nephrites, rhumatismes, diathese goutteuse, etc... et certaines maladies 

infectieuses. Dans ces divers cas, leurs pathogenies ne sont pas uni- 

voques, mais elles sont bien definies. Rien de tel en ce qui concerne les 

troubles humoraux contemporains de certaines dermatoses. D'abord 

sont-ils primilifs ou secondaires? II est difficile de le preciser, puisque, 

en general, nous ne connaissons nos malades que lorsqu’ils sont deja 

porteurs de leur dermatose. Ilsemble bien pourtantque, dans un certain 

nombre de cas tout au moins, le d6sequilibre humoral ait preexiste a la 

dermatose. Quelle est alors la determinante de ce desequilibre? Nous 

Pignorons, mais, etant donne Petal habituel de ces sortes de malades, 

il nous est permis de croire qu’il est cause par un trouble nerveux 

aggrave parfois par le regime, ainsi que nous le verrons plus loin. En 

effet, les alcalosiques sont, en general, des vagotoniques, des asthe- 

niques sujetsaux depressions et aux anxietes. Souvent ils nous signalent 

d’eux-m6mes la fatigue au reveil, la cephaiee, le lumbago, les douleurs 

musculaires. En opposition Pacidosique serait plutot un sympathicoto- 

nique excitable, irritable, plein d’entrain k la Uche, mais s’emballant 

facilement. Dans larealite, on pent rencontrer des types morbides pre- 

tant e confusion ; e’est ainsi qu’un acidosique pourraetre un asthenique 
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matutinal deprime et un alcalosique sera un euphorique plein d’allant 

et de polentiel. Mais ces fails sent des exceptions et la demarcation entre 

les deux types cliniques garde toute savaleur dans la generality descas. 

Partant de ces constatations, il etail logique de tenter, chez nos 

malades, un traitement nervin approprie soilsedatif, soil excitant, d’un 

des composanls du systeme neuro-vegetatif; c’est ce que Schreus avait 

deji proposy et ryalisy en signalant I’inconstance des resultals obtenus. 

Nous ne pouvons qu’insister sur I’inconstance de ces rysultats. Dans 

quelques cas d’urticaires seulement, nous avons obtenu quelques succfes 

par I’emploi de I’adrenaline, de I’yphydrine, ou inversement du tartrate 

d’ergotamine. Dans tons les cas d’eczymas, d’yrythrodermies, ou nous 

avons essayy la m6dication vago-sympathique, nous n’en avons retiry 

aucun byneflce. En cas d’acidose, le rygime devra viser ci atteindre deux 

buts : diminuer I’acidose gazeuse ou non et augmenter la ryserve alca- 

line. Suivant le cas, il faudra porter ses efforts plus parliculiyrement 

sur I’un ou I’autre de ces facteurs. Chez ces sortes de malades, il y a 

lieu de restreindre la consommation des aliments cetogenes, c’est-i-dire 

des albumines et des graisses. Il faudra done reduire chez eux les 

viandes grasses, le lait caille, les fromages, les graisses, beurre, cacao, 

la farine d’avoine, le riz, les lygumes secs, surtout les lentilles, etparmi 

les fruits : les noix, noisettes, amandes; au contraire, le lait, les 

legumes, les fruits riches en citrates el en malates tels que : oranges, 

mandarines, prunes, les confitures, compotes, jus de fruits leur seront 

tres avantageux. L’usage du sel de cuisine doit etre restreint. En cas 

d’alcalose, le rygime interdit aux acidosiques esl yvidemment ci preco- 

niser et ces deprimys alcalosiques beneficient avantageusement d’une 

alimentation riche en viandes et en heurre. 

Lorsqu’on constate la presence d’une quantity forte de CO* plasma- 

tique, le cas est frequent chez les employys de bureau sydentaires, 

surtout chez les jeunes filles ci thorax ytroitet fi insufflsance respira- 

toire, un exercice musculaire modyre et surtout de la gymnastique 

respiratoire sont recommandables. Schreus conseille ici I’usage de la 

lohyiine qui accrolt I’amplitude de la respiration : nous n’avons ohtenu 

aucun etfetpar cemoyen. L’activite musculaire prononcee, avantageuse 

aux alcalosiques ci cause de la production d’acide lactique, est defavo- 

rable aux acidosiqnes. Enfin I’hyiiotherapie naturelle ou artificielle est 

un bon alcalinisant. 

Malgre les regies de I’hygiyne la mieux observye il faudra reserver 

une large place au traitement mydicamenleux, parce quavec lui les 

r6sultats seront plus rapides et mieux assurys. Pour les cas d’alcalose, 

les diifyrents auteurs conseillent soil des sels alcalins ou alcalino- 

terreux saturys, mais ayant une fonction acide tels que les chlorures de 

sodium ou de calcium. Au premier examen il serait de la logique la plus 

yiementaire d’administrer de I’acide chlorhydrique qui dygradera la 
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reserve alcaline pour la transformer en chlorure de sodium. Faisons 

remarquer toutefois que I’acide chlorhydrique ne pent s’administrer 

qu’ci petites doses fragment^es et n’est pas toujours bien tol6r6. 

Au d6but de nos recherches nous utilisions I’acide phosphorique offi¬ 

cinal ou ses preparations sp6cialisees (phosoforme); nous I’avons 

d61aisse pour les motifs suivants : en principe son action est lente, 

puisque pour qu’elle soil tangible il doit d’abord faire subir une trans¬ 

formation chimique totale ^ la reserve alcaline. En effet il commence 

par converlir le carbonate de sodium en phosphate ^gilement alcalin : 

CO’Na* 4- PO‘H»= PO‘Na*H -|- CO^H*. 
(alcalin). 

11 y a done bien une acidification legere par le CO’H*, et e’est ce qui 

explique les ameliorations legeres obtenues par I’acide phosphorique 

au debut de son administration. Mais cette amelioration est faible 

parce qu’elle est causee par un acide faible et d’elimination gazeuse 

rapide. 

Il importait de trouver un acidifiant plus energique et plus catego- 

rique. C’est alors que nous avons song6 au chlorure d’ammonium, sel 

neutre mais compose d’un acide fort et d’une base faible, par conse¬ 

quent trfes labile. Son action theorique devait etre la suivante : 

2NH‘C1 -t- CO’NaH = NaCl -|- IICl -F (NH‘)*CO’. (1) 
(NH‘)*C0> = C0(NH*)*-|-2H'0 (2) 

Il y a done ici formation d’un sel acidifiant, le NaCI, et regeneration 

du HCl, done action double pour le meme but. C’est ce que I'experience 

devait verifier. Le chlorure d’ammonium, administr6h la dose moyenne 

de 1 gr. 50 & 2 gr. par jour chez des eczemateux alcalosiques, malades 

caracterises par leurs oedemes vesiculeux et leur oligurie rouge fonce, 

s’esl reveie commeun bouleverseur energique et rapide du metabolisme 

de I’eau. En deux ou trois jours la diurese quotidienne qui etait chez 

ces malades de 7 h 800 gr. s’est 61ev6e k 2.000 et plus, en m6me temps 

que survenait une detente manifeste des etats local et general. En ce 

sens le chlorure d’ammonium nous est apparu comme bien superieur 

aux acides chlorhydrique et phosphorique. L’adjonction de phosphate 

d’ammonium (comme dans certaines speciality) ne nous parait ni 

necessaire, ni m6me logique pour les motifs exposes plus haut au sujet 

de I’acide phosphorique. Administre en cachets de 0,50 h 0,75 le chlo¬ 

rure d’ammonium est bien toler6 a condition que son absorption soit 

accompagn6e de celle d’un verre d’eau de dilution. Si son usage est 

prolonge pendant plusieurs semaines il pent causer un peu d’irritation 

gastrique. Il suffit alors de suspendre son administration pendant quel- 

ques jours. Les propriety hygroscopiques en font un inconvenient : les 

cachets doivent Stre conserves dans un endroit tres sec. 
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Concurremment au chlorure d’ammoniutn, lechlorure de calcium aet6 

alilis6. Sa stability chiraique le rend inf6rieur au precedent. 

Pour latter contre les acidoses il importait d’utiliser des mMicaments 

cl fonction inverse des pr6c6dents, c’est-ci-dire constitu6s par une base 

forte combinee i un acide faible et tres dissociable. Le carbonate de 

soude styptique, et caustique, ne pent 6tre utilise. Le bicarbonate, au 

contraire, est tres maniable. Malheureusement sa transformation 

partielle par le sue gastrique en chlorure de sodium oblige, si on veut 

•obtenir avec ce medicament une action alcalinisante effective, k 

I’administration de doses assez elevees : 15 ci 25 gr. suivant les auteurs. 

11 devient alors desagr6able ci ingurgiter ci cause deson gofit savonneux. 

ScHREUs I’a utilise en injections intraveineuses desel non sterilise, afin 

d’eviter sa decomposition par lachaleur; nous n’avons ose experimenter 

une pareille technique. 

Bien d’autres composes peuvent etre utilises comroe bases-tampons 

soit en injection intraveineuse : borate, citrate, hyposulfite desoude, etc. 

Apres une serie de t&tonnements, nous nous sommes arretes 5. deux 

produits : 

1° L’ac6tate de potasse (oil de soude), alcalinisant energique dont le 

radical acide est facilement destructible. II presente I’inconvenient d’un 

goet sodique assez prononce. 

2" Le tartrate double de soude et de potasse ou sel de Seignette; plus 

ugreableau gofit, aux prises quolidiennes de 3 5, 4 gr. par jour en solu¬ 

tion aqueuse ou sucree par example : 

Sel (le Seignette 
Eau. 

Deux cuillerees k soupe par jour. 

Ce sel est d’une absorption facile et d’un effet rapide. 

Au cours du traitement d’une dermatose il faudra se rappeler que le 

desequilibre acido-basique decouvert est un etat constilutionnel (sauf 

s’il est provoqu^ par certaines thdrapeutiques de choc par exemple), 

r6ductible pour un temps seulement et que la perturbation humoralea 

tendance 5 la rScidive. Par Ici m6me il ne faudra pas s’etonner que la 

gu^rison ne soit pas definitive et que I’eczema en particulier puisse 

r^cidiver 5 6chdance plus ou moins lointaine. En cas de rechute 

d’ailleurs, la therapeutique correctrice agira bien derechef. 

II. Urticaires: dans 6 cas nousavons obtenu un succes total qui s’est 

maintenu; dans unseptieme, succ5s partiel et dans deux autres : echec 

absolu. 

III. Pemphigus : dchec dans un cas de dermatite de Duhring et dans 

un cas de pemphigus subaigu malin ^i bulles extensives. 

IV. Dermatoses diverses:psoriasis, s/cosis, lupus,acnes, etc.: 6chec 

total de cette m6dication. 

Bull. Sc. Pharh. [Mai 1932). 20 

40 gr. 
Q. S. pour 300 gr. 
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Quel est maimtenant le m6canisme de eette action IherapeutiqueT 

Celle-ci doit-elle, pour ebre efficace, tendre uniquement A redreeser un 

trouble humoral et ramener le pH d son chiffre normal? En d’autres 

termes, I’amelioration et la guerison sont-elles fonction d’un pll rede- 

venu normal-? A cet 6gard notre experience .diflere de cede de certains 

auteurs. D'une part, nous avons constat6 que bien avant que le pll ne 

soitredevenumormal les resultats th6rapeutiques sont d6ja excellenls. 

En outre, il arrive fr6quemment qu’au cours de la therapeutique le pH 

se dds6qullibre en sens inverse de sa situation primitive, par exemple 

qu’on passe de lalcalose & I’acidose sans que pour cela on observe une 

redhute de la dermatose, comma I’ont vu certains auteurs. Ce qui parait 

6tre utile ut essentiel ici, ce n’est pas la correction d’un pH anormal 

pour le ramener son chiffre ideal, mais seulemeirt le bouleversement 

physico-chimique des humeurs dans un sens ou dans I’autre. 

Nous avons utilise, pour le plasma, des mesures eiectrometriques et 

les avons comparees, pour uo certain nombre, a I’etude colorimelriqua 

du'pH des urines. .Si dans la majority des cas les resultats furent con- 

cordants, nous devons pourtant affirmer la superiority de I’examen ,du 

sang, plus precis en soi. 

L’6quitibre acido-basique, eiyment important des dermatoses exsu- 

datives, esl-il le facteur ytiologique deces maladies? Ilest possible et 

m6me probable qu’il joue dans certaines de ces affections diathysiques 

un rble esseiaftietl. Mais celui-ci n’est pas causal dans la categorie des 

dermites provoquees, que la provocation soit survenue de I’extyrieur 

ou de I’intyrieur. Citons dans cette espSce les eczymas du ciment, du 

soufre, du pollen de certaines tleurs, les yrythrodermies arsenicales. 

Quel que soit ici I’eflet de la mydication interne sur la dermatose, la 

rechute est fatale si la peau est de nouveau soumise aux memes irri¬ 

tations etiologiques. 

De quelle fapon agissent les troubles de l’6quilibre acido-basique et 

leur redressement therapeutique? Etudions-les uniquemenl dans les cas 

d’ecziymas, puisqu'ici on observe un phynomeuesmanifeste: la retention 

aqueuse qui se traduit par un ced6me dermique avec diapedese leuco- 

cytaire at une exoserose ypidermique aboutissant histologiquement 

la spongiose et ft la vesieulose. Cette osmose ypidermique est provoqufte 

par des agents physiques ou ehimiques agissant soit par I’exterieur de 

I’ypiderme, soit par I’intyrieur du corps. Peu importe d’ailleurs : le fait 

essentiel est qu’il se forme un desyquilibre acido-basique des humeurs 

au moment oil se produit cette exosmose. Gelui ci, tout en n’etant pas 

une cause efficiente, joue pourtant un r61e capital dans les deplacements 

de I’eau. Lobb en effet et apres lui Perutz out montry que les micelles 

colloidales s’hydrataient considerablement sousl’influence de I’alcalose 

et qu^une acidification cnergique les faisait rapidement rygresser de 

volume. C’est ce que vyrifie notre expyrience dans les cas d’alcalose qui 
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se carActeriseat par I’oligurie rot^e fonc6 avec forte concantration 

saline, I’acidiflcationdusang j>roduLt uneforte steretion urinaire aqueuse 

faible concentraLicMi. Nous dirons done que les alcalosiques se carac- 

terisent par une rebeolioa d'eau dans les tissue. Au cont.raire, les acido- 

siques ont g&aeratement nue diurese assez b.ien conserv^e et pauvre en 

sels mineraux. Gtiez eux la mddicatioo appropri6e relive le taux des 

uirines, mais dans de faibles proporUons. En revanche, I’elimiaation du 

chlorure de sodium est activee. Les eczemas des acidosiques se carac- 

terisent done par une retention cMorur^e cutan^e. Nos etudes sont en 

cours sur oe Siujet. 

Et en termioaut nous insislons encore uoe Ms sur I’impoxtance de 

r^tude du pH dans cer-taines dermatoses. 

A. et H. SARTOiiff. G. Hufschmitt et J. Meyer. 

Sur I’acidite de I’huile de ricin (*). 

Les proc6des cbimiques de neutralisation des huiles y%4tales qui 

reposent sur la formation d'un savon alcalin ou sur la combinaison des 

acidesgraslibres avec une base organique ne semblent passusceptibles, 

dansle cas del’huilede ricin, defournirunproduitrigoureusementneutre, 

ni exempt de traces de savon (*). Seules les mdthodes d’ordre physique 

paraissent applicables pour en isoler, i I’etat de puret6, les differents 

principes immSdiats. J’ai exp6rime.nte les precedes suivants sur des 

huiles du type Aeronautique (acidil6 inferieure A 2, exprimee en acide 

oliique °/o),. 

CrisUaJlisation fraetionnee. — L’huile de ricin, soumise A Taction pro- 

Ion gAedufeoid, se presente sous Taspect d’un mugma cristallin surmontA 

d’un liquide visqueux. Des Acbanlillons prelevAs dans chacune des deux 

parties possAdemt esactement la meme acidite. 

Ultra-filtration. — L’ultra-flltratiou psrmettait d’esp^rer une sepa¬ 

ration des glycerides et des apides libres. Les pellicules spiciales pour 

Thuile de ricin en collodion denitrifie D. M. S. n” 800, 1500, 3000 (’) ont 

ete essayees -en vain. Pour chacune, le filtrat, preieve 4 divers moments 

de Toperation, avail toujours Tacidite primitive. 

1. Eiirait des Comptes readus des Seances de VAcademie des Sciences, 194, n” 8, 
p. 731-133, stance du 22 fevrier 1932. 

2. M.-Ta. Fr4!ic(ms, Sur la neutralisation des huiles de ricin. C. R. Ac. Sc., 1930 , 
190, p. 1308-1310. 

3. Des numeros d^aignent le notnbre de mitres cubes d’eau qu'une membrane de 
1 m* de surface peut filtrer ea vingt-tjuatre heures. 
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Enlraiiiement par la vapeur cTeau. — Dans I’industrie, le proc6de 

Wecker rend des services incontestables et pernnetde transformer des 

huiles d’acidite elev6e en huiles repondant aux exigences du cahier des 

charges de I’A^ronautique militaire; mais, dansles meilleures conditions, 

la quantit6 d’acide libre parait se fixer 1 An laboratoire, il m’a 6te 

impossible, malgr6 des experiences repetees, d’abaisser d’une facon 

notable I’acidite des huiles soumises I’enlrainement par de la vapeur 

d’eau. 

Dissolution fractionnee dans de tether de petrole. — Le precede de 

dissolution fractionnee dans de I’ether de petrole leger indique par 

M. E. Andre (*) et par MM. Panjutin et RAPOPORT(*j a eie mis en oeuvre. 

Les cinq fractions d'egal volume ainsi separees poss6daient I’acidite de 

la maliere premiere. 

Action des produits absorbants. — Des essais ont ete realises en 

agitant mecaniquement I’huile de ricin avec 10 de son poids de 

chacun des produits suivants : terre 4 foulon, terre de pipe, terre d’infu- 

soires, gel de silice, alumine calcinee, noir active Urbain, charbon 

animal lave; I’acidite de I’huile, apres decantation et filtration, s'est 

abaissee respectivement de 40; 11,7 ; 0: 30; 47 ; 11,7 et 13 “/o. Ce 

resultat, bien que positif, n’est pas encore suffisant. 

Devant I’echec des methodes physiques pour la separation rigoureuse 

des acides gras contenus.dans I’huile de ricin, on pent penser que les 

glycerides neutres retiennent energiquement les acides k la faveur des 

onctions alcool secondaire qu’ils contiennent. 

Par ailleurs, il semblait utile de rechercher quel est I’eiat de I’acide 

ricinoieique forme par hydrolyse au sein de I’huile au cours de la fabri¬ 

cation. On sail que, sous I’influence de certains facteurs [longue periode 

de repos (’), acide sulfurique (*), chaleur(')], il se transforme en un 

melange d’acides polyricinoleiques difficiles Ji separer. Pour etudier 

systematiquement l’alt6ration subie au cours du stockage, j’ai conserve 

pendant deux ans un acide ricinoieique qui, a I’origine, possedait les 

caracteres suivants : indice d’iode (Hands) 86, indice de saturation k 

chaud avec une solution alcoolique de potasse 186,6 (iheorie pour 

: 85,3 et 188.) Les indices de saturation determines k froid, au 

moyen d’une solution aqueuse de soude caustique, etaient respectivemen t 

1. Em. Andre. L’huile de ricin, lubrifirnt national. Chimie cl ladusL, 1930, 24, 
p. 35-42 T. 

2. Panjutin et Rapoport. Zar Frage der Gewinnung des reinen Glyzerids des Rizi- 
nolsaure. Chem. Umschau, 1930, 37, p. 130. 

3. Hans Meyer. Chemische Notizen uber Ricinusiil. Archiv der Pliarm., 1897, 235, 
p. 184-191. 

4. P. JuiLLARD. Sar la constitution des huiles pour rouge. Bull. Soc. cbim., 1891, 
3* sdrie, 6, p. 638-636. 

6. Rassow. Sur I’acide ricinoldique. Monit. scicnt, de Quesneville, 1914, 80 
p. 302-307. 



LABILISATION COLLOIDALE ET SES APPLICATIONS 309 

de 175, 170, loo, loO, dfes la liberation de I’acide, vingt-quatre heures, 

deux mois, vingt mois apres sa preparation. 

En epuisant avecdel’ether une solution aqueuse deTacide ricinoleique 

conserve pendant vingt mois et neutralise exactement ci froid par de la 

soude, j’ai pu isoler peniblement une petite quantite d’un produit 

neutre possedant les caracteres suivants : Densite, D}5l = 0,9505; indice 

derefraclion,= 1,4740; indice de saturation, 0,4; indice de saponi¬ 

fication, 196; indice d’iode (Hanus), 88; poids mol6culaire moyen (cryos- 

copie dans I’acide acetique): 300; calcule d’apres la refraction mole- 

culaire : 283 (poids moieculaire de la ricinolactone : 280). 

Ce produit resulte de la cyclisation de I’acide-alcool par esterification 

interne (lactone), ou par interaction des fonctions acide et alcool de 

plusieurs molecules (lactides). Les determinations cryoscopiques et 

refractometriques semblent coi'ncider pour lui attribuer la premiere 

forme. 

Conclusions. — Les acides gras libres contenus dans I’huile de ricin 

sont fortement retenus par les glycerides neulres, lesmethodes physiques 

paraissentimpuissantes hoperer une separation absolue. La petite quan¬ 

tile d’acide ricinoleique liberee au cours de la fabrication de I’huile 

se transforme partiellement pour donner des acides polyricinoieiques 

pr6cedemment deceits, et des produits cycliques neutres qui, a noire 

connaissance, n’avaient pas etc signaies. 

M.-Th. Francois. 

{Laboratoire de Matieres premieres vegetales des Pays cbaiids. 

Travailsubventionnepar le Service de Recherches de TAeronautique.) 

REVUE DE CHIMIE-PHYSIQUE 

Phenom6nes de labilisation colloidale et ses applications. 

[SuJ'e et /in |(‘)]. 

2“ Theories. — Parmi les theories propos6es pour expliquer le meca- 

nisme de la floculation micellaire, celle qui a reju le plus grand nombre 

de confirmations exp6rimentales est sans conteste celle de Smolucbowski. 

En se basant sur des considerations th6oriques et mathematiques. 

1. Voir Bull. Set Pharm., avril 1932, 39, p. 242. 
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Smoluchowski arrive k la conclusion q^e la labilisalioo depend assen- 

tiellement de deux facteurs: du niouvemernt brownien des micelles et de 

I’existence d’unesphere d’aclionentraelles. Wadmetque, sousl’influence 

d’un facleur labilisant, les forces d’activii6 perimicellaire enlraat 

en jeu sous rinflueuce de ces forces, le mouvemenl brownien n’eat 

pas modifie, taut qua I’une des naicelles en mouvement n’entre: pas 

dans la sphere d’actiom d’une autre; dans le cas coulraire, une immo- 

biHsation s’ensuit. Les forces d’aclivite miceUaire dependent de I’in- 

tensitd de& forces labilisautes et des modifleations de la nature ou 

de I’intensit^ d« la couehe double electrique qui entoure les micelles. 

SmoEUCHOwsKi souligne que Texistence de la. couche double electrique ne 

doit pas felre repr^sent^e k la. maniere des charges electriques isolees, 

teltes par exexnple que, celle des gputteleltes d’eau, mais que chaque 

micelle poas^de uai revetement interne des charges, lequelest neutralise 

par une couche externe lorsque la micelle se trouve au repos; par suite 

de‘ d^plaeeJHent simuitane, de ce revetement double des charges, des 

phbnomeBes de mouvement peuvent s’ensuivre. 

Les Tdrificationa exiperimentaies de Zsigmondy, Freundlicu, The Sved- 

BBRG, DH Kkutt, Westgben ut, autres out permis de constater que la 

sphhTO d’action micellaire s’6tend jusqu’au diametre de la micelle. 

R (rayon dB cettesphi&re)|=(/ (diametre de la micelle). 

La micelle, une fois mise au contact d.'une autre par suite de mou¬ 

vement miceUaire, perd sa mobility, s'accole k une autre et une micelle 

double nalt; cette micelle double peut en immobiliser une troisieme, etc. 

On peat cahculer le nombie de micelles simples, doubles, triples, etc. 

pr^sentes dans un hydrosol. Ces calculs permettent d.’etablir pour la tlo- 

culation la formula suivante : 

Kv„ = inVi-Do 

«t le temps de coagulation T : 

Dans cette formula : 

n signifie le nombre primitif des micelles simples; 

D' est Fa eonatante de diffusion e« relation directs avec In mouvement 

brownien; 

r — le rayon de la sphere d’altractibn micellaire et 

— la constante de vitesse. 

Faisons observer que la th^brie de Swollchowskp est muette sur la 

nature des forces d’action micellaiTe : pour Smoeughowski ce sonl les 

forces Electriques et capillaires; mais la Iheorie reste vraie pour toute 

autre conception. 

Ainsi Weimarn n'admet pas le rAleprEpondErant des forces Electriques 

dans les phEnomenes de floculation et de labilisataon des colloides en 
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geni^ral; pour cet auteur, la dur^e de la- vie d’un coUoidc'depend, essen- 

tiellement du degre de soiiibilite; d!autres facteurs peuvenb inlervenir 

egalemeot, maisice sont des facteurs secondaires. 

La iMorie de SMOLuenowsKi explique an grand nombre; de< faitsi d’une 

fagou fort simpiei Ainsi, raugmenlalion de la viscosite pendant la labiii- 

sation: regoit une explication fort plausible et 61egante : SMOUicaowsai 

suggere que durant I'accolement de deux micelles leS'molbcules d’eau 

qui hydratentces micelles formeiit,'gr&ce aux pbbnomfenes capillaires, un 

volume plus grand; qn A Tetat iso!6 et le volume des; micelles se trouve 

augments. Bien d’aulres fails sont devenus compr^hensibles gr^e aux 

conceptions de Smoluchowski. Voici quelques resultats des verifications 

«xp6rimentales die la tbeorie de Smolughowski obtenusipar WRSTGRBN-et 

RBITSTOETrrEK. 

NOMBRE OE' PAHTItHJLES- 

a .       5,22 5,22. 
1 . .. 4,35 4,39 
2 ... . 3,G3 3,T8 
3 .   3,38' 3'33' 
5. 2,75 2,68. 
7 . .. 2,31. 2,25 

On voit que l-aecord est pleinement salisfaisant. 

ToutefbiS', les'reoherches reoentes apportent quelques restrictions ci 

la validity de la formule et de la. tbeorie de S.MOLUCiiowsKii (Paine,, GAAfCf, 

Ishuzaha). Pn^cisoQS',. loutd'abord, que, ces ecar.ls eoncernent lesicas de 

labilisadonilente. Dans ces cas certains auteurs inlroduisentle role d’un 

processus autojcatalylique; ce ph6nomene ne peut pas trouver d’expH- 

cation daus les conceptions de Smolughowski, daus lesquielles tout, se 

concefltoe dansi la necessitei de contact entce les micelles. Smolughowski 

a, da restev oniliqub les techniques axpeu-Lmentales employees par les 

auteurside ces Iravaux. Recemment, R. Kkuyx parlage cette maaiere de 

voir et ne croit pas. a lia necessity de [ce facteur autooatalytiqpe; raais, 

par cootrev considere la tlleorie et-la formule dei Smoi.ucuowski, comme 

inssuffisante; pour expliquer les labilisations lentes,specialemeat.etudiees 

par lui et par Arkbl.. II semble aujouitd’hui que ces cas ne peuvent 

pas Stre expliqu^S'autremeab que par I’introducUont, fort ingAnieuse, 

deda notion des aurfaces'noniohairgees,, intervenant.dans la. conception 

de: LAfNflMUiHide:Ia. catalysec Ill eat compr^hensibler alors qpei Paddition 

d’uni electrolyte; anuene la disparitioni des. taches chargees el le simple 

contact entre les micelles aboutit d’embl^e k I’accolement ou, tout, au 

moins, A la formation des micelles, plus voluminieusesi L’bypothfise 

des taches chargees h la surface des micelles est fort iat6Eessaiite;.on 
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peut m6me essayer d’aller plus loin et considerer I’existence de ces 

laches comine resultats de I’orientation mol^culaire. 

Les conceptions de Kruyt cadrent avec la th6orie physique de la 

labilisalion des colloides, niais elles y apportent quelques 616ments 

nouveaux interessants. Toutefois, ces conceptions sont un peu tropsch6- 

matiques : il esl assez difficile d’expliquer la totalite des fails connus^ 

tels que la labilis.ation p^riodique, le role du sens et de la rapidite 

d’addition d’un ion, la stabilisation par les faibles quantiles d’un ion 

labilisant, etc., uniquementpar le jeudedeuxfacteurs: charge 61ectrique 

et hydratation. II est impossible de nier le rdle de la viscosite, de la 

tension superficielle, de la constante dielectrique, etc.; mais il est vrar 

qu’entre tons ces facteurs existent des relations 6troites. 

Pour d’aulres auteurs (Ghosu, Duar, Sen, Weiser et autres), ii faut 

faire intervenir dans la labilisation l’« activite » des ions, leur « adsor- 

babilite ». D’apres Dhar, Ghosu et leurs collaborateurs, le rdle de I'hy- 

dratation est secondaire. Il semble, en effet, d’apres leurs recherches 

sur I’hydrosol d’hydroxyde d’albuminium dialysfi, dont la viscosite est 

plus forte que celle de la gelatine k 10 “/o, que cet hydrosol est aussi 

sensible i faction des electrolytes que n’importe quel hydrosol sus- 

pensoide, tandis que le meme hydrosol, non dialjs6, faiblement 

visqueux, est de beaucoup plus stable. 

Il faudrait done admettre que I’hydratation diminue la charge ^lec- 

trique des micelles et, par cons6quent, le degr6 de leur stability. 

Les propri^tes stabilisantes des hydrosols 6mulsoides, tels que- 

I’amidon, la gelose, les protides, etc., devraient 6tre recherch6es dans 

fabaissement de la tension superficielle. 

Certaines de ces suppositions de Dhar etGuosH, par example celles sur 

la diminution de fhydratation par faugmentation de la charge micel- 

laire (addition des electrolytes), ont 616 v6rifi6es par les auteurs sur 

environ 30 hydrates divers. 

Or, nous savons que les micelles peu charg6es s’hydratent tres peu : 

Chiari en 1911, puis J. Loeb en 1920, ont d6montr6 que les gels pre- 

sentent un minimum de gonflement dans leurs zones de labilite maxi¬ 

male, c’est-6 dire au moment ou ils sont les moins charg6s. 

Une conception analogue est propos6e par Wattson ; d’apres cet auteur, 

la labilisation d’un hydrosol est provoqu6e par la suppression ou, tout 

au moins, par la diminution de l’intensit6 de leur charge electrique et 

par fadsorption des ions, lesquels fonctionnent comme agent de liaison. 

Un facteur suppl6mentaire est mis en avant par Wiegner et par 

Galecki : les auteurs supposent que les micelles grossies au cours d’une 

labilisation servent de points d’atlraction pour les micelles amicro* 

niques. 

En r6sume, la theorie g6n6rale des ph6nom6nes de la labilisatioa 

des colloides reste 6 d6couvrir. 
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Le seul point qu'il est possible semble t-il, d’aborder, i actuel 

de nos connaissances exp^rimentales, est celui de I’identite du ra^ca- 

nisme de la coagulation avec celui de la Qoculation. 

Void comment la question se pr^sente aujourd’hui : 

En se basant sur I’impossibilit^ de d6couvrir le r61e de la charge 

electrique et de la valence dans les labilisations des colloides 6mijl- 

soTdes, certains auteurs ont 61abor6 une conception eleclrochimique des 

colloides. Nous savons, pour y avoir insists plusieurs fois, que, d’apres 

cette conception, les colloides emulsoides sont des « ampholytes » [se 

dissociant d’une maniere diff^rente, selon la reaction r6elle du milieu 

dans lequel ils sont disperses : c’est dire qu’ils fonctionnent comme 

acides dans les milieux acides, comme bases dans les milieux basiques; 

de sorle que, selon la reaction du milieu, ils peuvent se combiner, 

d’apres les lois de chimie generale, soil avec des anions, soit avec des 

cations, et donner lieu h la formation des sels ('). 

Apr6s la disparition pr^maturee de Loeb, Wo Pauli a cherchS d’appro- 

fondir et de maintenir cette conception du physiologiste am6ricain. 

Or, il est aise de verifier par des moyens indirects que les regies dela 

valence et de la charge s’appliquent tout aussi bien au,x colloides emul¬ 

soides. 

Voici comment ; 

Mesurons la vitesse de d6placement cataphoretique des micelles d’un 

hydrosol emulsoide; cette mesure est possible, quoique plus difficile que 

pour les suspensoides, grdce ci I'artiflce imagine par The Svedberg en 

1923, d’op6rer sous Paction des rayons ultra-violets : on provoque alors 

la fluorescence des micelles et Ton rend le ph6nomene visible. 

Nous savons que cette vitesse de d^placement cataphoretique s’exprime 

par la relation suivante etablie par Debye et Hueckel. 

oil t; est le potentiel de la couche double, 

T) — la viscosite, 
H — le gradient du potentiel et 

D —la constante dieiectique. 

Ainsi il existe une relation entre cette vitesse u, le potentiel de la 

couche double C et la viscosity de Phydrosol r). 

De Jong etlENDELOO ont applique cette formule ci I’etude du potentiel 

^tectrocin6lique des micelles au cours de la coagulation de divers 

hydrosols Emulsoides. Ils ont obtenu une sErie de courbes caracteris- 

tiques pour divers ions. Toutes ces courbes 4 partir d’une certaine 

1. W. Kopaczewski. Rev. gen. Sc., 33,1922, p. 358 et in Alexander Colloid Cbcmi~ 
slry, New-York, 1926, 1, p. 5«. 
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concentration delerminee devenaient parallMes k I’axe des abscisKes. 

Or, en dtudiant, d’autre part, r’action des memes ions sur la viscosity 

des hydrosols emulsoi'des, Arisz puis de Jong ont obtenu dtes courbes 

donl Failure etait absolument identique. II est Evident que. a la dimi¬ 

nution de la viscosite des hydrosols, correspondait la decharge des 

micelles. Or, dans les courbes de viscosity, le role de la charge eilec- 

trique des ions et de leur valence 6tait parfaitement net, tout comme 

dans ia floculation des suspensoides. 

On pouvait objecter qu’il ne s’agit Id, peut-etre, que d'une simple 

coincidence. Or, la relation enl're la viscosity et le degre de la charge 

6leclrique des micelles pent 6lre mise en evidence par des deductions 

purement malhematiques. 

Voici comment le fait a 6te 6clairci. 

On connait la relation donnee par EmsTEiN pour la viscosite et le 

volume des micelles: 

oil 

Tto est laviscosile du liquide disperseur, 

c —celledu syst^me disperse, et 

cp — l!a ft^ction du volume total ocoupe par les micelles. 

Nous’ avows; de eette facow, la possibilibe de: calculer,, d apces; une 

mesure do la viscosity, lb volume total des micelles. 

CoutedMe par Bangkiiin sur des sols suspensoides, celte relatiow aidte 

reconnue ex-acte; maiSj appliqube. ct I’examen. des. sels emnlsoides, elle 

aboutit' a dies vatburs manifleslement errowbes. Or, Smoll-ghowski a 

dbmontrb que la fbrmute' d'EiNsroiN est valable seulement pour des 

micelles dbchargbes; s’il faut btablir une relation enlre le volume des 

micelles chargees et la viscositb des hydrosols, il convient d'appliquer 

une bqualion diffbrente de la premiere. 

Cette modification est rendue nbcessaire par suite d'une augmenta¬ 

tion du volume des micelles chargbes; raugmenttatiow db volunre a 

pour effet une augmentation corollhire d’e la viscositb; c'est' ce que le 

physicien polonais a appele « I'effbt quasi-visqueux ». 

Par consbquent, toute disparitiow de la charge blectrique des micelles 

doit s’accompagner d’une diminution dfe la viscocitb. 

II est dlTficile dans ces conditions die ne pas etre convaincu que' les 

regies btablies pour les suspensoides rbglent bgalement les conditions 

de la stahilitb’des bTwulSoides-. 

Enfin, .pour dbmonlrer que les hydrosols emulsoi'des, dbeharg^s. par 
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les ad’ctilions- d’61'eclrolyles, de lell« facon que te potenliel de la couctie 

^double soil insignifianl, sont les plus labiles, Van Kruyt apporl'e uue 

experience elegante : il I'es additionne d’un indlectrolyte en concentra¬ 

tion lierfe qu’ci lui toot seul cet agent est incapable de provoqoer une 

coaguMion; mats', additionne ci des micelles ainsi d6chargees, lla coa¬ 

gulation s’ensuit immediatement. 

Reeemment une nouvelle restriction a ete formnlee par Wirgner et 

Mahsuall an sujet de- la validite des conceptions d^ Smoicceowski : 

d’apres ces auteurs, elles ne sont valables que pour les micelles sphe- 

riqneset doiTent efrerdvisdes en ce qui concerne les micelles ay ant uue 

forme en batonnets, telles que celles de la benzopurpurine, de pen- 

toxyde'de'vanadium, etc. Ces restrictions out ete formulees Prop recem- 

ment (fin lf929:) pour qu’on puisse prendre position k leur egard. 

Quoi qu’il en soif, l"ensemble des faits signales aulorisent la con¬ 

clusion que les conditions d’equilibre'colloidal sont regies par des lois 

d’dleclrocapillarite et non par les lois de la chimie gendrale. Dans I’es 

conditions actuelles de nos connaissances, il est difficile d’aller plus 

•en avant dans les explications des phenomenes colloidaux. 

11 est intdressaiit de souligner, ci ce point de vue, un revirement qui 

se produit dans les esprits des experimentateurs a.vises ; plus on avance 

dans les coonaissaaces des faits, plus on se cantonoe dans I’experimen- 

tation, plus. I’ensthousiasme speculatif fait place k la recbieEche des 

faitSi-d, robservat'aio.n et iu la meditation. Tout rdcemment FHBUM>iiiGa a 

ecrit les ligwes suivamtes : 

« Les relations entire I’adsorption des ions et la coagulation ne sont pas 

aussi simples qu’on I’admettait auparavant, !a seule relation netfe qui 

persiste. est, d’apres nos rechercbes egalement, celle entre le poUntiel 

electrocinetique et le pouvoir coagulant... Nous savons sur touies ces 

choses sipeu, qu’iln'y a,pas de sens a expliquer les details des resuLtats 

exp^rimentaux... Les cas observes sont dus oi notre ignorance de la 

composition exacle du milieu intermicell'aire, de la nature et de la 

quantile des ions primitivement fibres dans ce milieu. » 

(« Der Zusammenhang zwischen Adsorption der lonen und dec Koagu- 

lalion ist also, nicht soeinfach, wie zuniichstangenommen wurde..Scliaj f 

ausgepraegt ist, auch nacb unseren Erfabrung, die Beziebung zwischen 

der Koagulalions Wert und einen bestimmten kinelischen Potential... 

Man wejss ueber die ze Dinge so wenig, dass es keinen Sion hat im 

■einzelnen die erhaltene Ergebaisse zu deuten .. Es ist wohl nameat- 

lich unsere Unkeuiniss ueber die genaue Zusanmenselzung der inter- 

mizellaren Fluessigkeit und der in ihr von vornelrerein vorhandene 

SlotTe die an der ungenuenden Uebereinstimmungder Mengender freien 

lonen in Filtrat schuldig ist. ») 

N’empecba quie Fheundlicr. avait auparavant une, tendance, d^claree i 

I’elaboralion des thepries et des hypotheses d’une duree ephemere*. £e 
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revirement est symptomatique et m6ritait d’etre cite comme exemple 

digne d’etre suivi. 

3® Applications. — A. En physique, nous avons avant tout h signaler 

la modification des formes de cristallisation de divers electrolytes, 

provoquee par la presence des colloides hydrophiles; mais ces modi¬ 

fications sont surtout observables en presence des emulsoides donnant 

facilement des gels. Les travaux de St. Leduc sont connus ci ce sujet. 

B. Ell chimie, parmi ces applications, signalons tout d’abord la prepa¬ 

ration des hydrosols colloidaux stables. 

a) Preparations des colloides. — Les notions eiablies concernant les 

conditions d’equilibre des hydrosols emulsoides sont tres frequemment 

appliquees oi la preparation des colloides Si I’etat d’une grande purete. 

On connatt la purification de I’albumine par le battage 6nergique de 

I’albumine d’ceuf; Malfitano a decrit la methode de congelation de 

I’amidon pour I’obtenir pratiquement sans cendres. Citons le precede 

de Michaelis et Rona pour preparer les serums completement d6bar- 

rasses des albumines. Void comment ils operent : 

a) On dilue 5 cm* du serum humain dans 50 cm’ de H*0, puis on ajoute 
goutte 4 goulte, en agitant constamment, 25 cm* d’hydroxyde de fer bien 
dialyse; on dilue cinq fois dans de I'eau distiliee; en filtrant an bout de 
quelques minutes, on obtient un serum libre de matieres albuminoides. 

b) On dilue 5 cm* de sang defibrine avec 43 cm’ de H*0 distiliee et Ton 
ajoute ICO cm* d’hydroxyde de fer dialyse et dilud quatre fois; au bout de 
dix minutes on ajoute 0 gr. 1 de K’SO* en poudre fine et Ton trilure. La 
coagulation se poursuit; on filtre et Ton obtient le sang libere d’albumine et 
aussi d’hemoglobine. 

En combinant cette m6thode avec Taction de la chaleur, la separation 

des matieres protidiques est, d’apres Micuaelis, absolue. 

En dehors des methodes de preparations des colloides (') signalons 

quelques tours de main qui permettent, gr^lce Ji la protection de certains 

colloides, d’obtenir des hydrosols stables a partir de nombreuses sub¬ 

stances. 

b) Stabilisation des colloides et des emulsions. — Ainsi, TrEdale a 

etudie Taction de quelques savons sur la formation de Thydrosol d’or. 

Ces savons sont prepares par neutralisation au moyen de la spude 

des acides laurique, palmitique, |ol6ique, slEarique, nonylique. Les 

savons en question exercent une action marquEe meme k une faible 

dilution (0,001 “/„). On chauffe Tebullition les solutions de savon, on 

ajoute de Tacide chloroaurique et de Thydrate d’hydrazine. La reduclion 

est immediate. Les ol6ates et stearates de soude ont une action plus 

nette que les sels de soude des autres acides. 

1. W. Kop.lczewski. Trails de BiocoIIoidologie, 1, p. U, Gautbur-Villars, 
editeur, Paris, 1930. 
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Certains m6taux colloTdaux s’oxydent tr^s facilement, au cours de la 

pulverisation eieclrique en milieu aqueux. Pour obvier ci cet incon¬ 

venient, on peut, d’aprfes von Heyden, ajouter k I’eau des reducleurs 

ainsi que des stabilisateurs. Ainsi, pour preparer les hydrosolsde cuivre, 

de fer, de nickel, d'aluminium, de tungstene, on opfere en presence 

d’hydrosulfite de soude, de pyrocat6chine, d’hydroxylamine, d'hydrazine, 

de pyrogallol, que I on sSpare ensuite par la dialyse, cette purification 

se faisant a I’abri de Pair. 

Plusieurs brevets ont ete pris en vue d'obtenir des colloides stablest 

Nous citerons notammenl celui de W. Riese d’apres lequel on obtient 

des suspensoides stables, en dispersant des substances colloidales 

dans des solutions aqueuses de saponine ou d’extraits qui la renferment. 

D’aprfes Muller, la gomme de cerisier peut produire ou stabiliser des 

solutions colloidales, les ingredients qui forment les dispersions colloi¬ 

dales etant s6pares des autres par filtration, precipitation ou action 

centrifuge. Les substances qui peuvent former ces hydrosols sont : 

soufre, selenium, tellure, platine, sulfates de plomb et de baryum, 

oxydes de fer et dejchrome, blanc de plomb et sulfures metalliques. 

Un hydrosol colloidal de platine ful obtenu par dispersion electrique 

et sa stabilisation par addition d’une solution de gomme de cerisier. Les 

substances tinctoriales sont presque toutes i I'etat colloidal; elles sont 

tres souvent tres instables. Mais en presence de colie ou d’autres 

colloides protecteurs, leur labilisation est evitee; c’est sur cette action 

qu’est basee la teintureduparchemin. 

Plus recemment, Hogounenq et Loiseleur ont eiabore un precede de 

stabilisation des hydrosols i I’aide de glycogene. 

Les regies de la stabilisation colloidale ont ete appliquees par 

Sheppart k la conservation des charbons colloidaux, utilisables comme 

combustible pour les moteurs Diesel; pour augmenter la stabilite de 

ces charbons liquides, on a lire profit des proprietes visqueuses et 

capillaires de I’huile. 

Bates a elargi les applications precedentes hla fabrication des com¬ 

bustibles liquides en general. A cel efifet on pulverise de I’anlhracite, 

des charbons bitumineux, de la lignite, de la tourbe, du bois, du coke 

ou du charbon de bois et on les melange dans un broyeur avec un 

hydrocarbure liquide, pauvre en soufre si le combustible solide en 

contient beaucoup. On ajoute separ6menl ou h la fois, avant que le 

melange ne soil termine, des substances protectrices ou peptonisantes 

solides en poudre, liquides ou p&teuses, lelles que]creosote, naphta- 

lene, goudron de petrole, matieres destin6es k regler la viscosite (brai 

de petrole, terebentine) et matieres de remplissage (residus d’amidon- 

neries ou de meuneries, p^te de cellulose). 

La stabilite de certaines emulsions depend de la presence des colloides 

ou des substances stabilisantes protectrices. Ainsi, dans du lait, selon 



les recherches de E. Duclaux, Alexander el Blllowa, le pouvoir prolec- 

teur doit 6tre attribu^ aux substances albuminoides; le latex de caout¬ 

chouc et de quelques plantes telles que la laitue, le cbilodorae^ 

I’euphorbe, contient 6galement des substances sLabilisaates. 

En imitant en cela la nature, les chimisles essayent de stabiliser 

certaines emulsions. Citonstout d’abord la margarine. 

Dansl’industrie dela margarine le grand point est la stabilite de I’dmulsion. 
II faut refroidir pour arriver a un degre de viscositd qui fixe I’^tat de divi¬ 

sion des gouttes, sans cela la graisse ne sera pas emulsionnde et le produit 
ne sera pas celui que Ton cherche. 

Clayton a dfecrit deox precedes d’ennulsification ; dans le premier, 11 faut 
que Tbuile coule dans le lait, pour obleair I’^mulsion stable d’huile; dans- 
le second, I’hiuile et le tail coalent simaltanSment, une agitation conMeBable 
assurant le mdlange. On pent mdlanger simultanement jusqu'a six sonte < 
de graisses ou huiles, pourvu que le point de fusion r6sullant soil d’en- 
viron 26°. 

Pour prdparer ces mfilaages, on recommande de faire des mesures de la 
tension interfaciale emulsion/eau avec la pipette de Donnan, a diverse*, 
temperatures. L’action des acides est faible pour les huiles comestibles; la 
temperature a peu d'influence sur les resultats. A la fin du melange on peut 
ajouter da sel marin qui favorise I’emulsion, ou bien une solution de '1 °/» 
de gelatine qui joue le r5le de stiblHsant. 

Toutes les emulsions peuvent etre stabilisees au moyen de substances, 

appropriees; parmi celles-ci, citoos la soude, I’iode, certaines matreres 

colorantes, etc. Les emulsions de substances medicamentenses, telles 

que la creosote, le petro'e, les huiles diverses sont obtenues gr&cebla 

stabilisation prealable par des moyens qui sonl generalement tenus 

secrets, lien est de meme dans la preparation de cremes de toilette, 

de bonbons fondants, etc... 

c) En biologie, les applications des notions qui decoulent de l^tude- 

des conditions de la stabilite des colloides emulsoides sont tres nom- 

breuses et tresimportantes 4 connaltre. II suffit, pour le demontrer, de 

cileries phenomeues de la coagulation du sang, du lait, de la lymphe, 

les phenomenes d’agglotinalion des cellules, de I’hemolyse, de leur sedi¬ 

mentation, etc. Tons ces fails sont eclaires d’une lumiere -nouvelle 

gr4ce a I’intervention de la colloldologie (*). 

d) En patholagie, le r(Me du degre de la dispersion des colloides 

humoraux a 416 signale dans les ph6nomenes de choc, dans la goutte, etc. 

En ce quiconcerne les ph6nomenes d'anaphylaxie etles 6lats similaires, 

nous avons consacr6 A ce sujet une monographie sp6ciale (*). 

1. W'. Koi'ACZewski. Traite de BioaollorJolo'gie, i et 5 sous pre»se. 
2. W. K(M>aczbw8K[. Pharmacodyoamie rfas colloides, 1 >t 2, Paris, Ootw, 

iditeur. 
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l,’4tude des cotiditions.de la stabllite des coHoides humoraux apparait 

de plus en plus coirnie pierre de touche de la pathologie. Le pouvoir- 

tampon des liquides organiques, tels que le s6rutn en parliculier, 

deoDOolre couihien Torganisme est j tloux de certains degrSs de disper¬ 

sion de ses matieres. 

Les modilications de ce degre de dispersion se traduiseat au cours 

des divers etats pathologiques, par les caracteres labilisants da sferum ; 

on en tire parti pour des reactions de Boroet-Wassermann, et analo¬ 

gues. Dans tuutes ces reactions, ainsi que nous I’avoas dit en 1920, « il 

s’agit la en somme de mettre en contact avec le s6rum devenu floculant 

une suspension tine, labile et coloree, pour la precipiter et, ipno facto. 

d6colorer le liquide sinmageant ». Nous avons, de plus, d6montr6 ci la 

mettle date que ce sont les colloides les plus labiles, les « globulines » 

du sferum, qui jouent ce xble labilisant, gr4ce aux modifications de leur 

charge electrique't*). 

e) En hygiene, les applications de la colloi'dologie sont int^ressantes 

Il connaitre. Nous nous contentons de signaler rdpuration des eaux 

r6siduaires, la stabilisation des eaux minSrales et la purification de Pair 

atmospherique. 

Sans nous attarder sur la maniere A'epurer les eaux residiiaires, 

disons cependant que les divers procel6s en question sont bases, soit 

sur la filtration a travers des couches de sable, ou d'autres matieres 

appropriees, soit.sur la coagulation prealable des impuret6s par des 

substances convenables et la separation consecutive des depots ainsi 

formes. Tout recemment Marx et Rozieres ont applique a cette question 

les donnees concernant les condLlions de stabilisation des coUoides. 

Sur une faible echelle, en ulilisant des chutes de potentiel 'de 

40.00G volts par centimetre de didance, ils out pu coaguler les micelles 

colloldales des liquides divers, soumis, en plus, h une force centrifuge 

de 2.700 Lours par minute. 

En ce qui concerne la stabilisation des eaux niinerales., nous avons 

consacre h ce sujet une monographie recente i laquelle nous renvoyons 

les lecteurs (* . On peut Tobtenir, soit en augmentant la viscosite de 

certaines eaux minerales, soit en renforcant le pouvoir-tampon de ces 

eaux., Boiten utilisant lepouvoir anlioxyg^ne de quelques substances 

chimiques, soit en diminuant leur tension superficielle. Natarellement, 

on choisira dans chaque cas le procedg le plus convenable, ce qui 

depend des caracteres et de la composition des eaux minerales etudi6es. 

Eafin, laiconnaissance des conditions d'6guilLbre des colloides et des 

suspensions a permis de rdsoudre le pitobl^me d'epuraiion de Fair 

d. W. iAQi>ACZEivsKi. C. R. Acad. Sc., 22 novBtnbre 192S, p. H'12. 
2. W. Pinysioa-chimie des ems. miaerales, Paris, Gauthikr- 

ViLLARS, 6diteur. 
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stmospherique, probleme qui se pose de plus en plus souvent dans les 

villes industrielles. On ulilisedans’cebutle proc6d6 Cottrell. II consiste 

dans r61ectri®ation des poussi^res 'atmosphSriques par des appareils 

appropri^s; les particules cbarg^es n6gativement seront agglom6rees 

par des charges positives introduites par des alterneurs et vice versa. 

Ce precede est int6ressant non seulement an point de vue de I’hygiene, 

mais aussi au point de vue economique, puisque on pent recuperer de 

cette fafon des malieres diverses (phosphates, acide sulfurique, etc.). 

On voit par ce qui precede que le pharinacien et le medecin gagneront 

beaucoup en 61argissant et en s’assimilant k fond les notions 6tablies 

par les etudes r^centes de la colloidologie. 

W. Kopaczewski. 
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1° LIVRES NOUVEAUX 

BRUERE (Paul). Principes d’alimentation rationnelle des collec- 
tivit^s. Application aux besoins de I’arm6e. Preface Jdu professeur 
P. Cazeneuve, i brochure 139 pages. Librairie L. Fournier, Paris. — Le phar- 
macien-colonel P. Bruehe dirige le laboratoire de chimie alimentaire de 
rinspection gendrale des subsistances et est charge d’un enseigneraent por- 
tant sur les aliments et I’alimentation rationnslle, enseignement qui s'adresse 
aux futurs Intendants. 

Laboratoire et enseignement se trouvent ainsi confies 4 un savant connu, 
un chercheur avise, qui ne peut que faire grandir encore la reputation d’un 
service dont le pharmacien principal Balland fut le premier et renomme 
titulaire. 

C’est la substance mSme de ses lemons que publie M. P. Bruere. Ce petit 
ouvrage comporle quatre parlies I. Valeur energdtique et specifique des 
aliments. Rations du temps de paix et de campagne. —II. Essai de « normali¬ 
sation )) des principaux aliments. — III. Directives pour I’examen du ble, de 
la farine, des issues, du pain, du vin et I’^puration de I’eau par la m4thode 
dite de javellisation et les poudres oxydantes et r^ductrices. — IV. Les 
intoxications d’origine alimentaire dans les Arm§es en campagne. 

La premifere partie occupe naturellement la plus grande partie du texte et 
se divise en les (cliapitres suivants : I. Bases de I’alimentation rationnelle. — 
2. Principes min^raux et imm^diats de I’organisme et des complexes alimen- 
taires. — 3. L’eau et les matiires mindrales; I’^quilibre hydromin^ral. — 
4. Les matiferes azot^es et I’^quilibre azole. — 5. Rdle dnergetique des prin¬ 
cipes ternaires : glucides et lipides. — 6. Choix et valeur nutritive des 
aliments. — 7. Rations du temps de paix et de campagne, dquilibrdes et vita- 
lisdes. 
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J’ai cit6 intentionnellemeat tous ces litres pour montrer a nos lecteurs qu’il 
y a beaucoup de choses dans ce petit livre; sans doute, aucune question ne 
peut-elle 6tre traitde dans toute son ampleur, mais rien de ce qui est essen- 
tiel n’est dludd. Diastases et vitamines, microbes et. infiniment petits chimi- 
ques, amino-acides indispensables et minimum d’azote, etc., tout cela appa- 
rait en son heure avec des notations originales. Et ce n’est pas au detriment 
des choses pratiques qui, au contraire, abondent et s’appuient sur les 
notions scientiliques. On trouvera des tableaux de composition d’aliments, 
des calculs de rations, des notes sommaires d’analyse, des notions sur les 
intoxications alimentaires et, j’allais les oublier, des schemas relatifs tant 
aux cycles de carbone et de I’azote qu’a la structure du grain de bl6 et aux 
donndes de I’extensimfelre Chopin. 

Nul doute que ces « principes », qui reprdsentent le cadre d’un enseignement 
au corps des Officiers de rintendance,ne puissent servir de canevas dejA tres 
documente a bien d’autres enseignemenls de « bromatologie » qu’il serait si 
souhaitable de faire pAndtrer en bien des milieux. M. Javillibr. 

BEKTHOUD (A.). Matifere et atomes. Deuxieme edition, revue et aug- 
mentee, des Nouvelles conceptions de la matifere et de I’atome, avec 28 figures 
et tableaux dans le texte, 324 pages. Prix : 26 francs. G. Doin et G'®, editeurs, 
8, place de I’Odeon, Paris, 1932. — La premiere edition de I’ouvrage du savant 
professeur de Ghimie physique k I’Universitd de NeufchAtel est bien connue, 
et son succAs est garant de celui qui accueillera cette deuxifeme ddition, plus 
complete que la prdcAdente, et augmenteede chapitres particulierement intA- 
ressants sur de nouvelles tliAories relatives a la matiere et k I’atome. 

Apres avoir expose I’Avolution des id^es qui, dans I’histoire de la chimie, a 
conduit a la notion de I’atome et k la th^orie atomique, I’auteur rappelle la 
thAorie classiqne de la lumiere. II montre comment Lorent/. a klk amend 4 
poser les bases de la theorie electronique, en compldtant la theorie dlectro- 
magnetique. II prdsente les donndes actuellement mises en dvidence sur 
I’dlectron et sur ses principales propridtds. 

Un chapitre est ensuite consacrd aux rapports entre la thdorie de la relati- 
vitd et la masse, et cet ensemble de donnees permet d’aborder I’dtude des 
principaux fails d’ordre physique ou chimique qui ont orieutd les iddes 
actuelles sur les atomes. 

L’dnumdralion des chapitres qui suivent donne une idde du plan suivi et de 
I’enchalnement des notions exposdes. Ce sont : les rayons X et le Nombre 
atomique, la Radioaclivite et I’lsotopie, I’Atome de Rutherford et la trans¬ 
mutation des dldments, I’Atome de Bohr et la thdorie des quanta. 

Les chapitres suivants se rapportent a la discussion des atomes complexes, 
A I’etude de I’dmission des rayons X, A celle de I’affinitd chimique. 

Le dernier chapitre, consacrd a la mdcanique .ondulatoire, conduit le 
lecteur dans un domaine tres theorique, mais profonddment important 
cependant par ses rapports avec la question traitde dans I’ensemble de 
I’ouvrage. 

Le petit livre de M. Berthoud rdunit ainsi, sous un volume restreint, un 
ensemble de fails extrdmement intdressants et coordonnds, que Ton ne pent 
omettre aujourd’hui A la base de la physique et de la [chimie. Les iddes sont 
exposdes sous une forme trfes accessible, constituant un ensemble tres 
coherent. 

Les chimisles le parcourront avec intdrSt, voire meme avec plaisir, carils 
seront sdduits par le bel enchainement des fails et par la hardiesse d’opinions 
maintenant bien afflrmdes. En particulier, le chapitre consacrd A la radio- 

Boll. Sc. Pbarm. {Mai 1932). 21 
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activity et I’isotopie est an de ceux dont ils comprendront le mieux I’inapor- 
tance, en raison des rapports que la question traitee priseute arec leur 
science, et des consequences qu'elle a eues deja sur son evolution. 

II serait difficile de rassembler, sous une forme plus condensee, les bases 
memes de la science experimentale moderne. 11 n’est pas un esprit curieux, 
une imagination vivante qui n’aime a mieux connaitre des theories sur la 
constitution etsur les proprietds de lamatiere, theories qui derivent de mul¬ 
tiples observations etsatisfont I'esprit dans une tres large mesure. 

Le livre de M. Berthoud pent 6tre lu et compris par tons, et c'est probable- 
meiit le meilleur eioge que Ton puisse eu faire, puisqu’il fait partie d’une 
bibliotheque de vulgarisation scientifique. A. D.suik.vs. 

MAIRE (R.) et JAHANDIEZ (Em.). Catalogue des plantes dn Maroc. 
1, 1 vol. 139 pages, Alger, 1931. — Personne n’etait mieux indique pour un 
pared travail que le tres savant botanisle de la Facuhe des Sciences d’Alger, 
M. Rene Maibe et son collaborateur M. Em. Jabandiez, qui, depuis dix ann^es, 
parcourt le Maroc. L’enorme tache que repr^sentent I'examen des documents 
antdrieurs, la classification, I’^tablissement et la revision des fiches, m^rile 
F’^Ioge que M. Rene Maire fait de ce dernier. 

On n’anaiyse pasun pareil document, on en salue avec joie l apparition en 
le signalaut k tous ceux qu’intdresse la flore raarocaine. 

Le premier tome comprend les Pt^ridophytes, les, Gymncsperoaes et les 
Monocotyledones. Em. Perrot. 

LASSIMONNE (S. E.). Flore des plantes vascolaires du Bourbon- 
nais. Un vol. ia-8», 260 pages, Moulins, 19.12. — Depuis quaranle anndes 
I'auteur, president de la Sooi^td scientifique du Bourbonnais, herborise dans 
cette region et sesconflns; sa competence botanique indiscutee lui a permis 
d’editer cet ouvrage de determination par des tableaux qui, apresun examen 
approfondi, paraissent aisdment utilisables. 

On y trouve non seulement les plantes spontanees, mais aussi les hybrides, 
ainsi que les plantes intro'duites ou cultiv^es. 

M. Lassimon.ve se reserve de publier, si les circonstances le permettent, des 
Commenlaires, dans lesquels il indiquera les localitds, les origines, en un mot 
tout ce qui touche la geographic botanique. 

L’etablissement des tableaux avec de nombreux caractferes differents a 
necessile evidemment un gros effort du directeur et du personnel des 
« Imprimeries reunies de Moulins » k qui il faut decerner des Aloges merites. 

En dehors du vocabulaire indispensable, I’auteur a etabli heureusemeot 
une table des noms vulgaires franqais les plus usit^s, avec une table des 
Genres et une autre des Families. 

Cet ouvrage docnmentaire comble une lacune, car la Flore </e fAlIier de 
Migout est ^puis^e et M. Lassimonne peut 6tre assuri du succ^s de son livre, 
laboratoires et botanLstes herborisants ne pouvant que se Kliciter de son 
apparition. Em. Perrot. 

RANDOIN (M“' Lucie) et SIMONNET (Henri). Les vitamiiies. 1 vol. 
in-16, 220 p., 85 fig. Prix reli4 : 12 francs ; broche : 10 fr. 50. Arm.and Colin, 
Adit., Paris, 1932. — La question des vitamines n’est pas trAs ancienne, nAan- 
moins une soixantaine de pages ont Ate nAcessaires, an dAbut de ce livre, 
pour montrer comment elle avail pris, en si pen de temps, un essor considA- 
rable. L’Atat actuel de nos connaissances se trouve ensuite condensA en 
quatre chapitres qui envisagentsuccessivement la classification des vitamines. 
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i leur dosage 'biologique, leur r'^partition dans les principaux aliments, les 
donm^es cbimiques et physiques qui'les conoernent, leur-origrae, leuFs effets, 
leur r'6le, leur importance pratique, au point de Yue de I’hygifene et de la 
medecine. Tout 'cet expose, grdce aux divisions les plus heureuses, i une 
redaction simple et claire, cherchant a « vvtlgariser sans abaisser », solon la 
devise m&me adoptee par la cdllection de ces ouvrages, est d’une lecture 
aisee, attrayante et instructive. Tous ceux qui s’int^ressent a la nutrition, 
tous ceux qui d6sirent vivre une vie rationnelle et saine tireront de cette lec¬ 
ture a la lois profit et agremeiit. 

R. S. 

RAVINA A.). L’ann^e th^rapeutique. Medicaments et pre¬ 
cedes mtuveaux. 1 vol., 182 p. Prix : 16 francs. Masson et C^*, edit., 
Paris, 1932. — Une infinite de medicaments nouveaux s’offren't, cheque 
annee, au praticien, rendant difficile, par leur abondance meme, I’elude de 
leurs indications et de leurs effets. D’autre part, il est curieux de constater 
qu’en depit de la multiplication des moyensd'information medicale, journaux, 
analyses, congres, bien des m'dlhodes de trailement restent confinees 'k un 
pays et que la diffusion d’uae decouverte d’ordre therapeulique est paffois 
trfes lente. 

Un ouvrage comme celui du D’’ Ravina peut done contribuer 4 faire con- 
naitre aux praliciens les techniques nouvelles d’application immediate et 
facile, indiquer, en outre, les orientations actuelles de certaines m'dthodes 
therapeutiques. 

L’auteur Atudie d’une part les maladies et les symptdmes, d’autre part les 
meihodes thArapeutiques. II y a ajoutA un troisieme chapitre traitant direc- 
tement de certaines medications nouvelles. En raison de I’intervalle de plu- 
sieurs annees sAparant le dernier ouvrage de Gheinisse et celui-ci, il a dil, 
dans quelques cas, et pour la bonne comprehension de certains progrAs 
'therapeutiques, menlionner quelques publications anterieures a I'annAe 1931. 

R.^S. 

IZARD (L.), DES CILLEULS (J.) et KERMARREC (R.). La ^erre a'dro- 
chimiqiie etles popMla'tions civiles. Preface du general MressEL. 1 vo)., 
212 p. Prix : 15 francs. Ch. Lavauzelle et C'®, edit., Paris, 1932. — 'Il est 
intAressant de voir reunies dans ce petit livre toutes les notions les plus 
utiles a connattre concernant les gaz de combat, leurs effets immAdiats et 
tardifs, leur thArapeutique, la protection individuelle et la protection collec¬ 
tive. Tous ceux qui se prAoccupent, 4 un titre quelconque, de la sauvegarde des 
populations, les directeurs des services d’hygiene, les Commissions depar- 
tementales et urbaines de protection, tous nos confrferes, conseillers ordi- 
naires du grand public, trouveront dans cet opuscule, base sur une documen¬ 
tation des plus etendues, tous les renseignements dAsirables. 

R. S. 

ftnsRinietion ftraftiqae sur la •passive oontee les 
atlaques aCriennes. Un vol. in-i6, 93 pages. Prix : 5 fr. Gh. 'LAVAOasLLE 
et c*® Aditeurs, Paris, 1032. — Le Gouverneraent vient d’arrAter des instruc¬ 
tions sur la protection des populations centre les attaques aAriennes. Elies 
sont reunies dans cet opuscule et ont pour objet d’indiquer aux populations 

■et aux etablissements intAressAs les mesures indispensables 4 leur sAcurite. 
Elies fournissent tous les elements nAcessaires a fetablissement desconsignes 

-«tides plans de dAfense. 'R. S. 
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EXPOSITION COLONIALE INTERNATIONALE 1931. Congi-68 interna¬ 
tional des ol^agineux, 12-13-14 octobre 1931. Un vol. in-S”, 252 pages, 
Paris, 26, rue de la Pepiniere. — Une analyse, si complete et si detaill^e qu’elle 
puisse 6tre, semble incapable d’indiquer, m6me sommairement, le grand 
nombre de renseignements que contient ce volume; sa lecture est a recom¬ 
mander a tons ceui qui s’int§ressent a la production ou au commerce de& 
graines oleagineuses ainsi qu’aux industries de I’huilerie, de la margarinerie 
et de lasavonnerie ; enfin, aux utilisations comme carburant dans les moteurs 
ofTrant la possibilite d’un d6bouch6 nouveau a oes matiferes premieres seve- 
rement touch^es par la crise mondiale. 

Les specialistes les plus qualifies ont traits successivement des araehides, 
du coprah, du palmier 4 I’huile et de I’huile de palme, du soja, de I’olivier, 
et du karitS dans les pays de protectorat et dans les colonies frangaises et por- 
tugaises, au Congo beige, aux Indes anglaises, aux Indes n6erlandaises. 

La seconde partie, consacr(5e 4 Tetude des questions industrielles, est 
constituee par une suite d’articles de MM. de Ri.a.nk, J.-B. Rocca, du J.-J., 
A. Wijs et de MM. A. Rostand et R. Lecomte. Enfm, M. F. Le Monnier, envi¬ 
sage au point de vue colonial I’emploi des huiles veg4tales filtrees, pures ou 
melang4es avec de I’alcool ou de I’essence comme comburant dans les 
machines thermiques. Les huiles de qualite inferieure, inutilisables dans 
I’alimentation humaine et impropres au graissage en raison de leur acidite 
trop elevee, peuventStre brCil4es sans aucun dommage pour les pieces metal- 
liquesdu moteur. M.-Th. Fran?ois. 

FAURE (Robert). Ltude pliysico-chimique des huiles caniphr6es. 
These Doct. Univ. {Pharm.), 1 vol. in-8”, 80 pages, 10 fig. Impr. Vouzellaud, 
65, rue de la Ghapelle, Paris, 1932. — Dans I’espoir de mettre au point des 
methodes iiouvelles d’analyse des huiles camphr4es, I’auteur a 4tudie syst6- 
matiquement un certain nombre de caracteres physiques susceplibles de 
varier suivant la nature des huiles vegdtales, les quantiles de camphre 
dissoutes, et I’origine de celui-ci. 

Les density, viscosite, tension superlicielle, indice de refraction, bien qUe 
differents suivant la composition des huiles etudiees, sont trop voisins d’un 
echantillon 4 I’autre pour servir de criterium de purete. Par centre, la tempe¬ 
rature critique de dissolution, determinee dans des conditions precises, 
permet de connaitre la teneur en camphre d’une solution huileuse. 

Get essai est pratique tres simplement a^ec un appareillage 4 la portee de 
tons (thermom4tre et ampoule de verre). En utilisant I’alcool 4 95”, on 
observe une difference de : 1“ pour 1 gr. de camphre dissous; avec I’acide 
acetique glacial la difference s’Oleve 4 2“ ou 3”. La technique exige quelques 
precautions (ep particulier lenteur des changements de temperature, densite 
de I’acide acOtique strictement egale 4 1,0562), mais sa simplicite offre aux 
pharmaciens la possibilite de verifier 4 peu de frais la composition des huiles 
camphrees que le commerce leur livre. M.-Th. FaANgois. 

MARMASSE (P.). Contribution h. I’etude analytique de quelques 
hois coloniaux. These Docl. Univ. {Pharm.), Paris, 1931, 1 vol. in-8®, 
71 pages, 4 pi. hors texte. Impr. Mon.voyer, Le Mans 1931. — L’analyse 
immediate de matiferes premiferes aussi complexes que les bois est trop deli¬ 
cate pouretre confiee 4 des debutants; elle exige une grande habilete opera- 
toire et une education chimique poussee pour faire un choix judicieux des 
methodes de recherches appropriees. 

Utilisant les techniques preconisees par son maitre M. le professeur Lebeau, 
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M. P. Marmassk a su tirer un excellent parti des echantillons dont certains 
lui avaient dtd confles par M. le professeur Em. Perrot. 

Tout d’abord, I’auteur ne neglige pas les principaux caracteres botaniques 
des especes mises 4 sa disposition ;'Acajou d’Afrique (Khaya ivorensis 
A. Chev.), AogMique (Dicorynia paraensis Benth.), Avodire {7'uj-rean<Aos afvi- 
canus Pellegr.), Azobe (Lopbiva prooera A. Chev.), Dabema {Pipiadenia afri- 
cans Hook, f.), Dina [Dialium sp.), Evino [Vitex pachyphylla Baker), Iroko 
{Cblorophora excelsa Benth.), Makor6 {Mimusops Heckeli H. Lee.), Manil 
{Sywphonia globulifera L. f.) etTeck (Tectona grandis L. f.). 

Pour chacune de ces espfeces, out dtd ddtermin§s : la density apparente, 
I’hHmidit^, les matiferes mindrales fixes, les principes extractifs solubles dans 
I’eau (sels mindraui et organiques, tanins, gommes), les principes extractifs 
solubles dans I’acetone (cires, graisses, oldo-resines, r6sines), les pentosanes, 
les celluloses, les lignines. 

L’examen des rdsultats obtenus permet de formuler les conclusions sui- 
vantes : 

La teneur en lignines parait, dans I’ensemble, varier en mgme temps que 
la densit6 apparente; les bois les plus durs en renferment de fortes propor¬ 
tions (plus de 40 »/.). Elies sont constitutes par des poudres homogfenes de 
couleur brune plus ou moins foncee. Contrairement aux celluloses, elles ne 
possedent pas une composition centtsimale constants, mais variant de 60 k 
64 »/o pour le C et de .’>,40 i 5,75 °/o pour I’H. 

Les celluloses sont essentiellement constitutes par la varittt a, accom- 
pagnte toujours de quantitts plus ou moins grandes de la forme [3. Cette der- 
nitre parait particulierement abondante dans les bois les plus tendres. 

M.-Th. FaANgois. 

2°JOURNAUX- REVUES- SOCiETES SAVANTES 

Biologie generale. 

L’lnslitut de biologrie pliysico-chimique. Mounieh (H.). Presse 
medic., 7 mars 1931, 39, n" 19, p.349. — Quatre grands services : physique avec 
Jean Perrin; chimie avec Georges Urbain; physiologic avec Andre Mayer; bio¬ 
physique avec Pierre Girard. Services secondaires dirigts par : Duclaox (col- 
loides); FAURt-FsEMiET (culture destissus);AuBEL (chimie biologique); Francis 
Perrin et Pierre Auger (physique); Levaillant (chimie organique); Wurmser 
(physique biologique). R. R. 

Contribution A I’etude de I’anaphylaxie. Lumiere(A.) etM“'MALES- 
pine (A.), Bull. Acad. Med., 1930, 103, p. 560. R. D. 

L’adsorption en biologie. Fabre (R.). Journ. de Pharm. el de Chiin., 
1930, 8* s., 11, p. 529 et 584. B. G. 

R6aetionsde floculation. Revue de s6rologie. Lesdre (A.). Journ. 
de Pharm. et de Chim., 1930, 8« s., 12, p. 405, 447. B. G. 

Les actions a distance en biologie. Magrou (J.). Pi-esse medic., 
I" avril 1931, 39, n» 26, p. 469-473 (7 fig.). — Certaines suspensions micro- 
biennes et diverses rtactions d’oxydation peuvent exercer i distance, sur des 
gamttes ou des oeufs ftcondts de Paracentrolus lividus, dont elles sont 
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s^paries par une paroi de quartz;, une influence qui se manifeste par le- 
developpement de larves s’ecartaot du. type normal. R. K. 

Accroissement de la resistance it la maladie par I’altitude. 
COSTANTIN (J.). C. n. Acad. Agric. de France, 1930, 16, n<> 24, p. 833-836. 
— A l.’occasion de la dSgdndrescence de la pomme de terre, et des moyens h 
opposer a cette- maladie, I’auteur cite les exemples qui semblent pronver que 
I’ailtitude augmente la rdsistance i divers parasites ou maladies desvegetaux: 
VHomileia vastatrix dn cafeiec, la mosaiqae et le sJreh de la cariae a sucre, 
I’earoulement de la. pomme de terre: R. W/,. 

Miorobiologie. — Pamsitologie. — Hygiens. 

Considerations sur les (etres dits « inPerieurs » de la vitalite 
des maeroorgauismea et des naieroorganismes, de leur resis¬ 
tance auvti inseetieides et antiseptiques employes; conse¬ 
quences qui en. deeoulent an point de vue de la technique 
des desinfections. Manon. Bull. Soc. Pharm. Bordeaux, 1931, 69, n” 2, 
p. 104. — Une disinfection n’est v,raiment efficace que si les gerraes sont 
impregnes, si cette impregnation est prolong4e,^si cien n’a iti oublii dans 
la disinfection. H. R, 

A propois du cycle levolutif du virus syphilitique ; le trepo- 
neme paleest-il virulent? Lepine (P.). Presse medio.,i9 aoCit 1931, 39, 
n” 66, p. 1233. — Forme visible avirulente, forme invisible virulente, telles 
seraient les phases principales de la vie du spirochite de Schaudinim. Ce 
mime dualisme biologique a eti dimontri de facon piremptoire pour le spi- 
rochiti dfe la fievre ^currente par Charles Nicolle et G. Blanc dans leurs 
itudessur la virulence du pou. La forme spirochitienne n’est que le rappel 
d’une vie saprophytique ancestrale. La latence de I’infection syphilitique, 
comme sa manifestation, serait en fonction, non de la virulence du germe, 
mais de I’itat allergique de I’organisme. 

Aspergillose- c4r6brale. .Moniz (E.) et Loff (R. ). P'resse medic., 
21 fivrier 1'931, 39, n“ lO, p. 273; — Troublfes oculiiires, puis himiplegie, puis 
torpeur intillectuelle et dices. Aucune ilision viscerale ou pulmonaire. Sang 
normal'aupoint d'e vueiliments figuris, BbROET-WAssERaANN nigatif. L’entree 
du parasite s’est sans doute faite par le globe ooulaire. 

Deux cas de streptococc6mie suraigue mortelle; particula¬ 
rity's cliniques et considyrations- sur [le traitemeiit par la try- 
paflavine. Caussade (G.) Medio.ni (A.) et Goupeau (P.). Presse medio., 
18 fivrier 1931, 39, n° 14, p. 244. — Pas d’azotimie ou de modifications san¬ 
guines graves avec la gonacrine. R. R. 

Aspects et traitemeiit de I’amibiase chronique. Oury (P.) et 
Godard (P.). Presse medic., 4 mars 1931, 39, n“ 18, p. 317. — Repos avec ali¬ 
mentation antidiarrheique et sans cruditis. Rechercher les regions fraiches ou 
d’altitude en ete. Faire appel aux aisenicaux, a I’emitine, au. stovarsol. 
Dans les cas rebelles, donner ,1’extrait d’icorce de Kurchi, le rivanol (dirivi 
de I’acridine), I’auromitine, I’amibiasine (extrait de garcinia), le benzo- 
mitacrisol, rel-kho-sam, ou le simarouba. R. R. 
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La bact6riolyse du bacille tuberculeux. Richet (Ch.) fils, Dubli- 
«EAU (J.) et CouDER (R.J. Presse medic., 15 avril 1931, n” 30, p. 543. — La 
bact6riolyse est dSraontr^e, elle a’est pas de I’ordre du bacteriophage, c’est 
unprincipe chimique ihermostable, non flltrable. Les auteurs out effeclueles 
experiences avec des fragments d’organe era et aussi avec des crachats. Rap- 
pelons que cette bacteriolyse donne uRappin I’id^e de la nature mycosique du 
bacille de Koch. R. R. 

Caaservatiou dusang dans leslaboratoires. Bering (K.). Arcliiv 
der Pharni., 1930, 268, n" 1, p. 36. — 20 centigr. d’oxalate de potasse par 
100 cm’ de sang (0,2 »/o) le conserve quatre jours. Le cifrate de soude A 
0,50 o/o le conserve un jour, de mfime que le fluorura de sodium k 0,05 “/o. La 
cafeine a 1 “/„ ou le benzoate de cafeine et de soude 4 3 “/o le conserve 
pendant cinq jours. R. R. 

La reeherebe des bacilles de Koeh dans le sang eirculant 
des tubei'culeu.x pulnionaires. Caussimon (J.). Presse medic., 25 mars 
1931, 39, n" 24, p. 435-437. — Cette recherche a perdu de son int4r6t depuis 
que Ton sait interpreter les r^sultats de I’inoculation au cobaye. La bacill^mie 
tuberculeuse serait, comme les autres bacillemies, le jrassage dans le sang 
de germes provenant d’un foyer septique, ces introductions dans le sang se 
feraient d’une facon continue, ce qui explique la presence constante de 
bacilles de Koch dans le sang, malgrA la destruction non moins continue des 
germes par le milieu sanguin. R. R. 

Une m^Uiode simplili^e d« la reaction de li.xation du comple¬ 
ment basee sue I'emploi du couple heuiolytlque auti-huraain. 
Musso (R.). Presse medic., I" avril 1931, 39, n“ 26, p. — L’auteur 
emploie le complement naturel du raalade, ses globules, I’antigene de 
Bordet et un serum h^molytique anti-humain prAparfi en injectant a des 
chevau.v des suspensions de globules humains. R. R. 

Ce qn’il est utile de coimaitre des reactions de Wassermann, 
llecbt et Desmoulifere. Letulle (R.) et Berges (G.). Presse medic., 3 juin 
1931, 39, n° 44, p. 817. — Faire figurer, parmi les antigAnes utilises,I’antigAne 
^talon de Bordet et Rublevs; associer la reaction de Hecht a celle de Cal- 
mepts-Massol; faire les prSlfevementseu dehors des p^riodes digestives. 

R. R. 

Vaccination, serotherapie et cliimioth^rapie contre la lifevre 
jlaune. Pett!t(Al’G,) et Stefanopoulo (G.). Giorn.diBalteriol.e Immunologia, 
Torino, 1931, 7, u” 4, p. 465-470. — D’apres les recherches poursuivies 4 
rinstitut Pasteur de Paris, aucune methode de vaccinotherapie, de s6roth6- 
rapie ou de chimiotherapie n'est encore assez pratique pour s'imposer dans 
le traitement de la flevre jaune. 

Les6rum dessujets guSris renferrae des anticorps et parait jouir de pro- 
pri4l6s preventives chez I'homme. 

L’action des vaccins actuels n’est pas reguliere; le s^rum antiamaril de 
singe et de cheval est prophylactiqme et curatif chez le singe, mais ses effets 
chez I’homme sout mal connus. R. Wz. 

Diagnostic s6voIogique de I’infeclion blennorragique. Fi- 
Nucci (V.). Giorn. di BalterioL e Immuno'ogia, Torino, 1931, 7, n” 4, 
p. 471-476. — L’auleur a prepare I’antigene gonococcique par trois methodes 
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diff^rentes et a examine 1 d7 scrums blennorragiques et 55 s6rums de controle. 
Dans les infections aigues, la gono-r6action n’est pa* r^guliferement posi¬ 

tive; dans les infections chroniques (mdtrites, ovaro-salpingites, arlhrites), on 
obtient de 60 4 80 °/o de reactions positives. Parmi les scrums d’individus non 
blennorragiques, seule la syphilis a produit 2 gono-r6actions positives sur 
dO cas. L’antigene le plus sensible e«t celui obtenu a I’aide de I’antiformine. 

R. Wz. 

La spermociilture comme moyen de controle du gonococ- 
cisme latent. Fiorio (Cattulo). Giorn. di Balteriol. e Immunologia, Torino, 
d93d, 7, n“ 4, p. 488-494. — L’auteur a pratique des spermocultures sur 
39 individus cliniquement gu6ris; il oblint 5 r^sultats positifs, attestant la 
persistance du gonocoquo (soit 12,8 “/o). 

Dans 1 cas, il observa le d^veloppement du Bacterium Pfeifferi, non encore 
signals parmi les germes Isolds par spermoculture, ce qui indique une nou- 
velle localisation possible de ce microbe dans les organes g^nitaux masculins. 

R. Wz. 

Signification et variations des defenses, par voie d’immu- 
nitd, conire les germes saprophytes au cours des alTections 
gastro-intestinales. Travellim (Arm.). Giorn. di Batteriol. e Immuno¬ 
logia, Torino, 1931, 7, n” 4, p. 493-Sll. — L’auteur a 6tudie la variation de 
la flore intestinale et des defenses immunitaires chez des malades atteints de 
cancer ou d’ulcere de I’estomac, ou d’ulc4re du duodenum. 

Il esiime qu’en certains cas, la presence dans les feces de germes 4 pouvoir 
pathog4ne dlevd et I’apparition d’anticorps sp^ciflques dans le sang peuvent 
faire noter, bien qu'elle 6chappe 4 la clinique, une action secondaire de la 
flore intestinale saprophyte. R. Wz. 

Anticorps sp^cifiques chez les animau.v immunises et trait^s 
par I’ergotamine. Mazzeo (M.). Giorn. di Batteriol. e Immunologia, Torino, 
1931, 7, n” 4, p. S12-S22. — L’auteur a injects 4 plusieurs series de lapins gris 
une Emulsion de bacilles d’EsERTH, puis leura administre tant6tper os, tant6t 
par voie hypodermique de faibles doses de tartrate d’ergotamine. Cette base 
amin4e erap4che chez I’animal la formation d’anticorps. R. Wz. 

Itecherches sur la signification pathog^ne de queiques dipio- 
eoques neprenantpas le Gram. Fiorio (Cattulo). Giorn. di Batteriol. 
e Immunologia, Torino, 1931, 7, n" 4, p. 523-S29. — Dans 3 cas d’affections 
aigues, avec fi4vre 6levee, I’auteur a isol4 des diplocoques 4 Gram n^gatif. 
Dans une septic4mie et une angine, il a identifie le Micrococcus pliaringis 
siccus, dans une angine pseudomembraneuse le Diplococcus crassus. 

L’examen des malades le porte 4 croire que ces germes 6taient bien les 
agents des maladies constat4es. R. Wz. 

Recherches s^rologiques sur la cholesterine a I’^tat normal 
eta r6tat pathologique. Finucci (V.). Giorn. di Batteriol. e Immunologia, 
Torino, 1931, 7, n“ 4, p. 530-537. — En comparant le taux du cholesterol dans 
le s6rum sanguin, obtenu tant par la m6thode chimique que par la m4thode 
biologique (pouvoir inhibiteur du s^rum vis-4-vis de Th^molyse saponiniquej 
chez plus de 100 sujets, soit sains, soit atteints d’affections trfes diverses, 
Finucci a observe un certain parall6lisme entre les deux m4thodes, mais il 
n’a remarqu4 d’hypercholest4rin6mie nette que surtout chez les malades 
porteurs de calculs biliaires. R. Wz. 



BIBLIOGRAPHIE ANALTTIQCE 

Pburmacologie. — Cbimle v6getale. 

A propos de I'influence des microorg:anismes sup le principe 
odorant du rhizome d’iris. Alexander v. Lingelsheim. Archiv der 
Pbarm., 1930, 268, n® 1, p. 1. — loiluencedes Trichoderma, Penicillium et 
de nombreux hyphomycfetes snr la teneur en terpfenes et le d^doublement 
de I’ionone, dans le rhizome d’iris. Indication des travaux concernant des 
phfinomfenes analogues snr d’autres plantes. R. R. 

Le d6veloppement des organes s^cr^teurs ehez les Ombelli- 
f^res et les Rutac6es. Gilg (E.) et Schurhofp (P. N.). Archiv der Pharm., 
1930, 268, n® 1, p. 7-13 (1 pi. hors texte). — Chez les Omhellifferes, il y a 
deux fortes d’organess6cr6leurs : lesuns, primaires, formas dans le, p6ricycle, 
les autres secondaires, nds dans le cambium. Chez les Rutacdes, comme Rata 
graveolens et divers Citrus, les organes s6cr4teurs se forment dans la 

couche sous-6pidermique. R. R. 

Anatomie et microchimie du fruit du « Gardenia florida » L. 
et d’autres esp^ees de « Gardenia » et comparaison avec le 
fruit du « Gardenia dumetorum >> Roxb. {Randia dumetorum Lam.). 
Munesada (T.). Archiv der Pharm., 1930, 268, n“ 1, p. 13. — Morphologic et 
micrographie avec planche jointe. R. R. 

Sur les racines de salsepareille et la determination de ieur 
valeur. Bering (K.). Archiv der Pharm., 1930, 268, n® 1, p. 24. — Applica¬ 
tion de I’indice de mousse et de I’indice heraolytique, d^j4 Studies par 
Kofler et Adam, sur les variStes de salsepareille provenant de Vera-Cruz, 
Honduras, Jamaique, et difficultSs de vulgarisation d’une telle mSthode 
d’essai. R. R. 

Sur la composition chimique du dictame blanc. Thoms (H.) et 
Dambergis (Constantin). Archiv der Pharm., 1930, 268, n“ 1, p. 39-48. — 
D’aprfes un travail antdrieur de Thoms (1923), la racine de cetle Rutacde 

(Dictamnus albus) contientune saponine, du saccharose, du sucre interverti, 
des pentoses, deux lactones, un alcaloide, de I’essence, une substance 
cireuse et un acide ph6nol-carbonique. 

Les nouvelles recherches ont 4te faites sur 20 K®' de racine r^coltde en 
Crimde. La formule de la dictamnolactone fusible k 279-280°, a dt4 
confirmee. La fraxineltone, de formule est cristallisable, 16vogyre 
ttD= — 38,38 (dans le chloroforme); elle fond 4 117®. 

L’alcaloide, la diclamnine, C‘'tI"0*N, donne un chlorhydrate fusible 4 
-|-195°; on a 4galement prepare le chloroplatinate, le picrolonate et le 
chloro-aurate. II existe en outre de la trigonelline et de la choline. 

R. R. 

Contribution a I’dtude de la brucine. Thoms (H.) et Goneiu (Jehia). 
Archiv der Pharm., 1930, 268, n° 1, p. 48-S7. — Les auteurs ont prepare 
des ethers, des bdtaines et des d4riv4s d’addition halogen4s de la brucine, 
pour rechercher si ces composes possedaient une lexicit6 plus 41ev4e que 
I’alcaloide lui-mSme. R. R. 

Essai pharmacologique de quelques d6riv6s de la brucine.. 
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Thoms (Wolfgavg). Avohiv der Pharm., 1930, 268, n’ I, p. 57-59. — Essai 
comparatif de la brucine pure et de I'fither chloro-ac6tique sur la souris 
blanche et sur la grenouille. L’aclion diff^re I’egferement dans ses modalit4s, 
mais dans I’ensemble on ne peut pas dire que la toxicity des derives prfipar^s 
par H. Thoms et Honbim soiiplus forte qite celle de la brucine elle-m&me. 

R. R. 

ContrUititloii » I’etude des r^siines. II. Sur la pi*^{»aralioa ar 
I'^tat pur de I’amyriiie-a et d^e I’amyrine^ji el sur les recherclies^ 
faites pour 61ucider leur constitution. Hobrhann^ (P.). Archiv der 
Pharm., 1930, 268, n“ 1, p. 64-76. — L’6l6nii de Manille di'nne 20 k 25 “/o 
d’amyrine brute, fusible a 170-171'’, cristallisde etr aiguilles. Un autre 4char.- 
tillon a donne 4 Vesterbbrg 16,5 “/o d’ainyrine, qu’il a s4par6 en amyrine-a 
et amyrine-p, toutes deui cristallisablcs et dextrogyres, de m@me formute 

L’auteur a pr^pariS I’amyriae-a, fusible 4 183-184°, I’amyrine-fi fusible 4 
193-194*, le benzoate d’amyrine-a (P. F. = 194-195“), le benzoate d’acnyrine-g 
(P. F. = 230-231°), les cetones, oximes et semi-carbazones correspondantes. 

Pour la separation des amyrines, on benzoyle leur melange par le chlo- 
rure de benzoyle en presence de pyridine, on pnrifle, puis on met en contact 
avec du pentane, ou le benzoate d’anayrine-[5 est bien moins soluble que 
I’autre. Apres pluaieurs traitemenls, chaque benzoate est pnrifi4 par crislal- 
lisation dans le benzene. 

Un melange de 73 parties d’amyrine-a et 25 parties d’amyrine-ji pr^sente le 
point de fusion de I’amyrine brute (170-171°). 

On a prepare les amyrones a et ,3, C’RP'ON’, et leurs produits d’oxydation. 
R. R. 

Sur la pul^goiie et sa condensation avec ies aldehydes. 
Thoms (11.) etSoLi.NER (Kurt). Archiv der Pharm., 1930, 268, n“ 3, p. 157-166. 
— Le pouvoir r4actionnel de la pul4gone est moins bien connu que celui du 
camphre ou celui de la mrnthone. 

Aucune combinaison ne semble possible avec les aldehydes allphatiques. 
La pulegone se condense avec de nombreux aldehydes cycliques : aldehyde 
benzo'ique, aldehyde anisique, pipdronal, furfurol, aldehyde cinnamique, 
mais non avec Tald^hyde hydro-cinnamique. 

Par hydrogenation catalytique, dans les conditions observees, le groupe 
carbonyle persiste ; la double liaison est au contraire plus facile 4 r^duire. 

A partir de la pulegone sodique, on peut preparer en faible quantite I’acide 
pulegone-carbonique et I’acide acetyl-puiegonylique, mais la formation 
concomitante de produits d’autocondensation de la pulegone Unit beaucoup 
au rendement. R. R. 

Appareils dc laboratoire pour rextraction des substances 
solides ou volatiles. Lear d^veloppenient et leur emploi. Praus- 
NiTz (P. H.). Archiv der Pharm., 1930, 268, n° 3, p. 170 184. — Revue, avec 
24 figures et bibliographie, des appareils de verrerie de Storch, de Tollens, 
de SoxHLET, de Heiduscbka, etc., pour I’epuisement methodique ou continu 
des drogues et autres produits, en vue de leur preparation ou de leur analyse. 

H. R. 

Caract^risation microcbimiquc de petiles quantites d’arbu- 
tineet d’ursoiie dans les v^g^tau.v. F'scher (Rob.) et Lixser (Erich). 
Archiv der Pharm., 1930, 268, n“ 3, p. 185-190. — L’arbutine (arbutoside) 
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etl’ursone sent assex r^pandoias. ohez las Eriaa«6esi Boar idantifi.er la pre¬ 
miere, on la decompose par HGla la temperature d'u baia^marie, puis oQ fait 
la microsublimation dans uirvarre die montre couv^it;. on a ainsi de rhydeo- 
quinone, fusible; 4 167-169o. On fait ensuiite les enactions: d'identite. avec le 
perchlorure de fer,. la para-nitrosodimethylaniliine,. I’ammoiiiaqAie,, le nitraitSf 
d’argpnt ammoniacai. 

Pour Tursoae, qui. est insoluble dans I’eau,, on. chauffe ayec de I’eau aci- 
difi6e panHCl, puis on porte pnognessivement la teniipdrature aJi bain d/hu.ile 
4 230" et 4 250", et on recueille par sublimationi sur derDteouvre objets des 
aiguilles prismatiques^ Apr4a purification sommaire, ces cristaux foodent 
a 260-262". 

En prbsenoe d’4ther etd’une goutte de solution die potewsei on peut former 
une Gombinaison d’ursone potassique. D’autre part, I’ursone^ donne lesi 
reactions color4es des st4rols. 

11 sufflt d« partir de quantites- voisines de 1) gr. de piante sbehe. Les 
auteurs ont caracterise, comme nouvelles plantes 4 arbutiney Pirola minor 
et Pirola media, comme nouvelles plantes a ursone.: Erioa mediterTanea<, 
Erica carnea et Pirola minor. Enfln,. la ebimaphilline,, qui n’Atait connue 
jusqu’ici que chez CJiimaphilla< Pirola, a 4te earact^risSe chez le- Piralas 
rotundifolia. R. R. 

Les « Moriega n de Madagascar. Jomblle (H.). Ann. Musee colonial,, 
Marseille, 1930, (4), 8, n“ f, p. 5 a 20 (4photogr.).— Le genre Moringa com- 
prend acluellement quatre especes asiatiq:Ues,,ciaq, especes africaanes et en 
outre le M. Hildebrandtii Engl, et le Al. Drowhardi H. Jum. (a. sp.) de Mada¬ 
gascar. Ces deux dernieres sont de grands arbres., 4. port de baobab, le 
M. Dvouhardi 6tant encore plus trapu qpe I’autre esp4ce. R. Wz. 

IN'ote sur la germination des « Moringa >> molgaches. EsBaAVAx- 
Durivaux (Ch.).. Ana. Musee colonial, Marseille,, 1.930, (4), 8, n" 2, p.. 5 a 21 
(3 pbotogr..). — Les graanes du Aloringa- Hildebvandlii et du M. Drouliardi 
sont allongAes, trigones et aptferes, plus grosses qjie les, noix de Ben. Leur 
huile estpeu alterable et des graines recolt^es depuis plusieurs moisgermeat 
encore faeilement. Les cotyledons sont 4piges etla plantute se.tubdrifle (sur- 
tout chez le M. Drouhardi), renfermant des grains d’amidon elliptiques. La 
plaute jeune renferme des cellules a myrosine. Les. pieda adultes- presentent 
des canaux gommeux medullaires. R. Wz. 

Catalogue descriptif des collections botaniques du Mus6e 
colonial de .Marseille : Indochine. Ju-melle (H.). Ann. Musee colonial, 
Marseille, 1930, (4), 8, n° 4, 03 pages. —Ce catalogue dAerit environ 230 Schan- 
tillons group4s de la fagon suivante : cer^ales (96), plantes f^culentes (28), 
legumes (60), fruits (43 4chantillons). II donne ainsi une id4e d’une partie des 
possibilites de production de notre grande colonie d’ExtrSme-Orient. 

R. Wz. 

Contribution ft I’etude de I’engrais iir^e-. Bordas (Jba.n). et Mathieu 
(Gaston). C. K Aaad. Agrio. de France,. 1930i. 16-, n" 27, p. 904r-906-. — L’lirde 
epandue comme engtiais n’est pas absorbee en nature; elle est transformee 
par les bacteries. en carbonate d’ammoniaque, puis en; nitrates. La richesse 
du sol en matibres organiques, I’addition de fumier, ou d’urbase; de soja., ou 
de carbonate d’ammoniaque amelioreut les effets de' I’urbe, dans la culture 
des pommes de terre, aubergines, tomates,, choux,, choux-lleurs, mais et 
oignons. R. Wz. 
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Presence dcs Iclilorurcs de calcium et de magnesium dans 
les plantes. Vincent (V.). C. R. Acad. Agric. de France, 1931, 17, n” 18, 
p. 632-635. — II a et6 recherche si, outre le potassium etle sodium, la pomme 
de terre el la betterave renferment le calcium et le magnesium 4 I'^tat de 
chlorures. Dans les tiges et feuilles de pomme de terre, il y aexcfes de chlore 
par rapport au K et au Na; en I’absence de combinaisons chlor^es organiques, 
il faut done que le cblore soil combing aux autres m6taux presents . Ca et Mg. 

Les tiges et feuilles de pomme de terre sont gdndralement beaucoup plus 
riches en chlorures que les tubercules. 

I.orsqu’on veut doser les chlorures par destruction de la matifere organique 
(incineration ou oxydation nitrique), la perte n’est pas superieurea 1 “/o avec 
les chlorures de sodium et de potassium; elle est trfes importante avec Cl’Ca 
et surtout avec Cl’Mg. ^ jR. Wz. 

Production et utilisation des graines du ricin (Anonyme). Bull, of 
Imperial Institute, London, 1930, 28, n" 1, p. 30-46 et L'Agrie. pratiq. des 
Pays cliauds {nouy. serie), 1931, n" 7, p. 65-75. — Le ricin est jlrfes rdpandu 
dans les pays tropicaux et subtropicaux : Inde, Bresil, Haiti, Etats-Unis, 
Italie, etc., et commence A 6tre cultivd dans toute I’Afrique du Nord; pour sa 
culture, il exige, en gros, les mAmes conditions climatAriques que le mais. 

Selon les variAtes, la maturite des capsules se produit cinq A dix mois aprAs 
les semailles : les fruits ne mOrissent pas tous simultanAment, ce qui complique 
la rAcolte, car on risque de perdre des graines. 

Le rendement est trAs variable, il attaint parfois 9 K”* de graines par pied. 
La graine entiAre donne 40 A 52 °/o d’huile, I’amande, qui forme les 4/5 du 
poids de la graine, contenant 58 A 66 °/„ d’huile. 

Cette huile, dont on distingue trois qualitAs, a comme principaux dAboucliAs 
la pharmacie, la lubriflcation des moteurs d’aviation, la teinture au rouge 
turc, la fabrication des caoutchoucs artificiels. 

Les graines de ricin, flnement pulvArisAes, contiennent une lipase qui 
dAdouble les graisses en glycArine et acides gras relativement purs. Inver- 
sement, la lipase pent, dans certaines conditions, rAaliser la synthese des 
graisses. 

Le tourteau de ricin est toxique, par la prAsence de ricine, et ne pent Atre 
employA que comme engrais, riche en matieres azotAes et phosphorAes. 

Le mAmoire se termine par les statistiques d’exportation d’huile et graines 
de licin des Indes et du BrAsil. R. Wz. 

Pharmacodynamie. — Therapeutique. 

Recherches exp^rimentales sur la pharmacologic du .salyr- 
gaii. IV. Recherches sur la chimie du salyrgan. Moller (K. 0.). 
Arch. f. exp. Path. u. Pharm., aout 1930,153, n° 1-2, p. 109-H9. — Le salyrgan 
est un compleie mercuriel trAs stable qui ne se dissocie pas en ions Hg en 
solution aqueuse. En rAaction acide tout le salyrgan est transformA en acide 
salyrganique; de mAme le passage d’un courant de CO’ dans une solution de 
salyrgan prAcipite I’acide salyrganique. Cet acide est peu soluble dans I’eau, 
un peu soluble dans les solutions acides diluees. Dans les solutions les ions Ilg 
existent en nombre considArable. L’addition de NaCl augmente fortement la 
solubilitA de I'acide salyrganique, I’augmentation de la solubilitA dApendant 
de la concentration en NaCl, par formation vraisemblable d’un complexe acide 
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salyrganique — NaCI. Presence egalement dans ces solutions d’ions Hg. Non 
seulement le NaCl, inais aussi les sels halog^n^s des m^laux alcalins et 
alcalino-terreux 616vent tr6s fortement la solubility de I’acide salyrganique. 
Le salyrgan est excr6iy en majeure parlie directement; en urine acide il est 
transformy en coraplexe acide salyrganique — NaCl, et, en urine alcaline,il est 
excrety a I’etat de nature. P. B. 

Diur6se par le salyrgan et circulation renale. Sghloss (A.). Arch, 
f. exp. Path. u. Pharm., 1930,152, p. 27-33. — Aprys injection de0,006 cm’ de 
salyrgan par kilogramme les chiens excrytent 18 4 20 fois la quantity normale 
d’urine. La narcose par le numal diminue de 5 fois la diuryse par le salyrgan, 
I’hedonal ne la modifle pas, le chloralose I’inhibe. La circulation rynale est 
variable pendant la diuryse par le salyrgan. La diurese est done indypendante 
de la circulation sanguine rynale. P. B. 

Caf6ine et diuryse chez I’homme. Lie (E.). Amev. J. Physiol., 1930, 
92, p. 619-624. — La cafyine a un faible effet diurytique chez I’homme en 
bonne sante. Elle augmente I’excretion de I’eau et des chlorures, m6me dans 
rytat de dyshydratation determiny par les aliments secs. L’effet diurytique de 
la cafyine augmente en prysence d’un exeys d’eau dans le corps seulement 
quand I’eau est absorbye sous forme d’une solution de NaCl approximative- 
ment isotonique. L’ytat du corps est alors comparable a celui de certains 
oedemes pathologiques. L’effet diurytique presente deux phases, I’une d’elles 
est compiytement supprimye par la pituitrine, le siyge de son action n’a pas 
encore yte dyterminy ; I’autre n’est pas raodifiye par la pituitrine et est proba- 
blement en rapport avec un trouble gynyral de I’yquilibre des chlorures et de 
I’eau dans les tissue. P. B. 

"S Action du courant constant applique sue le nerf sur les con¬ 
tractions spoiitao6es du muscle empoisonne par la guanidine. 
Bonnahdel (R.). C. M. Soo. Biol., 1931, 106, p. 458-460. — Lorsque I’yiectrode 
negative est du cdty du muscle (catelectrotonus), A I’ytablissement du courant, 
il y a augmentation de la frdquence et de I’amplitude des contractions spon- 
tanyes; k la rupture (pendant quelques secondes suivant cette rupture), il y a 
diminution de la fryquence et de I’amplitude des contractions comparative- 
ment 4 celles pryckdant I’intervention du courant, cette diminution allant 
jusqu’a la suspension des contractions. Lorsque I’yiectrode positive est du coty 
du muscle (anyiectrotonus), A I’ytablissement et pendant le tenips de passage 
du courant, il y a arrSt des contractions spontanAes ou ralentissement de leur 
rythme; A la rupture une salve de contractions apparait, puis le rythme pri- 
mitif reprend. P. B. 

Effet des injections intraveineuses d’nicali sur Taction du 
curare. Wenner (W. F.). Aaier. J. Physiol., 1930, 91, p. 563-566. — Les 
alcalis, injectAsdans les veines, diminuent Paction du curare. Les chiens cura- 
risAs peuvent so rAtablir compiytement aprys avoir recu des injections intra¬ 
veineuses de bicarbonate de soude. Les acides augmentent Paction du curare. 
Dys la premiyre apparition de la paralysie curarique, le pH et la capacity en 
GO“ du sang commencent A baisser. L’introduction de bicarbonate de soude 
supprime non seulement PanoxAmie, mais neutralise aussi les effets du 
curare A la jonction myo-neurale. Le taux du calcium et du phosphore du 
sArum n’est pas modifiA par le curare. Le calcium, injectA A dose suffisante 
dans les veines, supprime aussi Paction du curare. P. B. 
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IjCS poisonscurarisants etlafiatigue ntusculaire. Zblikowsei (A.). 
C. J-t. Soc. £ioL, 1930, 104, p. 360-362. — Pas de relation entne k curarisation 

-el Taction'sur la fatigabilite, le •ourare-4type,-a des doses bien atudeseus de la 
■dose curarisante, iT8gis>ant pas sur la tfatigabitit^ et la apart^ine agissanl sur 
la laligabilite a des doses non curarisantes. P. B. 

Action de quelques sels d’aminonium sur l excilnbilit^ du 
neirf et <lu musclc.-de gi'eneniiil-le. 'Rkbs (P.). C. di. Soc. niol..,iQ3QL, 103, 
p. 985-987. — Etude de Taction de -KCl, MTCl, clijorure de trimuthylammo- 
mium, chlorure de telramethylammonium et iodure de triiB^thyloctylamnio- 
nium sur la chronaxiie du sciatique et du gaslrocnenvien de grenouille lisoTes 
suivant la technique de Labicque. La chronaxie du nerf nest que jpeu ou pas 
touch6e. Celle.du muscle passe ipar une phase initiale de diminution qui peut 
faire defaut et monte ensuile A des valeurs Ires dlevAes. Le minimum peut 
atleindre un tiers de la valeur normale, le maximum 10 fois la normale. La 
curarisation peut quelquefois etre obser.vAe dans la premiere phase, elle est 
constante dans la deuxieme. Elle survient quand ,1a chronaxie .du muscle es*^ 
la moitie ou le double de celle du nerf. Ces rilsultats conlirment la theorie de 

Lapicql’e sur la curarisation. P. B. 

Snr I’action ciirarifornie de diverses substances. Tebauchi (K.). 
ToLoku J. exp. AJed.., iO mai 1929, 12, n"* 3 et 6, p. 305-513. -i- Le SO‘AIg, le 
chlorhydrate de tAtra-ethylaromonium, la piperidine, la cicutine, la spar¬ 
teine, la nicotine, la lobAline, le camphre et le Mokuren-curare paralysent 
les terminaisons nerveuses matrices; la pyridine, la quinoline, la strophan¬ 
thine et la saponine paralysent les fibres nerveuses motrices. P. B. 

ElTets du froid et de la v<^ratrine sur le potentici d'action du 
muscle venlriculaire. Gilson (A. S.) et Irvine-Iones (E.). Ainer. J. Phy¬ 
siol., 1930, 92, p. 163-173. — L’abaissement de temperature determine une 
diminution de I’excitabilitd et uu ralentissement de tous les processus de 
TAlectrogranime des fragments ventriculaires. La vAratrine augmente d’abord 
TexcitabilitA et raccourcit les processus de Telectrogramme, ensuite diminu¬ 
tion de Texcitabilite et allongement des processus electriques. P. B. 

Le tonus du x'aisseau isole en survie « in vitro « et Taction du 
chlorure de barynni. Loeper (M.), Mougeot et Lemaire (A.). C. R. Soc. 
Biol., 1931, 106, p. 430-431. —Le chlorure de baryum agissant sur les lam- 
beaux de carotide de bovins ne possAde aucune propriAtd conslrictrice ou 
hyperlonique serablable a celle qu’il prAsente sur les autres mu^cles lisses. 11 
imprime au muscle vasculaire une rgponse plus forte aiix doses faibles de 
vasoconstricleurs tels que Tadrenaline et Thistamine. II allonge AnormSment 
la duree de la contraction adrenalinique. II n’agit que par le cation Ba. L’hy- 
pertension qu’il determine chez le chien vivant tient non pas A une action 
vasoconstiictrice directe, mais A une sensibilisation dusystArae vasculaire aux 
hormones que charrie le courant sanguin, hormones vasotoniques normales. 
RAsultats analogues obtenus avec les lambeaux de jugulaire de chien. 

P. B. 

Poisons museulaires coBiractumnts. II. Action antagoniste 
du Ca vis-a-vis du snlfocyanure de IMa, du salicylate de soude, 
du benzoate de soude et de Tiodure de sodium. III. Action anta- 
goniste des anesth^siqucs loeaux vis-a-Vis dii sulPocyanure de 
sodium, du salicylate de soude, du benzoate de soude et de 
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l iodure de soditim. IV. Sapfiressioii de r«ctioii de la cafeine 
par le salicylate et le beneaatede soude. V. L,es anesth^siques 
locaux et I’atropiine, poisttiis contracturants. Zb>f (K.).Arch. /. exp. 
Path. u. Pharrn., avrill930, 149, n" 1-2, p. 75-85, 86-93, 94-104, 105-115. 

Soi* la natureide I'inhibition dans I'iortestiii. Fi.vkliemanm fB.). J. of 
Physiol., 1930, 70, p. 145-157. — DescxLption d’uae technique d’6tude de 
I’inhifeition itateslinale. L’diphedrine airlagonise k la fois I’inMbition ’tterveiise 
et adremaliaique. Qaand la prdparation sest amende en dquilibre avec tine 
concentration assez dlevee dadrenaline, on ne pent plus determiner d’inhi- 
bition uerveuse ou adrenalinique. Description d’une methode d’obtention des 
mouvemenlspendulaires de fragments isoles d’intestin de lapia non immergds 
dans Je iRinger-Locee. Qaand |les mouvements d’un tel fragment intestinal 
sent inhibds par I’eixcitation du nerf, une substance apparait dans le liquide 
exterieuT qui possede le pouTOir d’inhiber un second fragment d’intestin. Les 
nerfs inhibileurs du muscle lisse agissent done en libdrant pdriphdriquement 
une substance inhibitrice. P. B. 

Action des purgatifs salins s<ur i'intestki ^rele. Dreyer (N. B.). 
Arch. lot. Pliarin. el Ther., 1930, 36, n'’ 4, p. 435-448. — La solution saline 
normale (0,9 "/o NaCl) donne naissance priucipalement anx mouvements seg- 
mentaires. Des concentrations dquivalentes de sulfate de soude ne produisent 
pas de chmgements, le tartrate de Na let K augmente la force des coatractionB, 
ie phosphate disodique augmente le tonus, le S0‘4lg determine une Idgfere 
dldvatiom du tonus. Les solutions hyperloniques des purgatifs satins augmen- 
tent les mouvements, apparition constaate du pSristaltisme. LeKaCl augmente 
moins les mouvements que les purgatifs. Les solutions isotoniques on hyper- 
toniques des purgitifs srlins inject^es sous la peau ne modiflent pas les mou- 
vemeiils de I'lntestin. P. B. 

ftecherclies eiEp^riuisentailcs sur I’aetion eliol^rdlique des phe¬ 
nols. Chabrol (E.), Charonnat (R.), Maximin (M.)et Waitz (R.). C. R. Soo. 
Biol., 1930,104, p. 43-45. — Dans une note pr6cedente, les auteurs ont montrd 
que I’on pouvait renforcer I'adion cholagogue de certains acides carboxyl6s 
-de la eerie uromatique en leur adjoignant une ou plusieurs functions phenol. 
11s dtablissent raainteoant qu’en I’absence du carboxyle les pbdnok ont, par 
eux-m6mes, un pouvoir choler^tique. Le phenol simple, libre ou en combi- 
naisonsodique, la pyrocatechine, la resoroine, rhydroquiuone, le pyrogallol, 
laphloroglucine, I'oxyhydroquinone, les naphtols, chez le chien poxteur d’une 
listule dholddocienne, apres exclusion de la vdsicule, doublent an minimum 
le volume de la bile exerdt^e, mais ces substances diminuent la concentra¬ 
tion, le poids de I’extrait sec par gramme de bile. L’lntroduction d’un 616ment 
sulfond dans la molecule du naphtol supprime I’aotion chol4r6tique de ce 
corps, comme dans le cas du camphosulfonate et ]du naphtalene-sulfonate de 
sodium. P. B. 

Itecherches e*p6rimeiitales sur I'action cliol^r6tlque du 
chloral et de ses d6riv6s. Chabrol (E.), Charonnat (R.), Maximlv (M.) et 
Waitz (R.). C. R. Soo. Biol., 1930, 105, p. 439-441. — Action chol6r6tique trfes 
marquee du chloralose due entiferement au chloral, le glucose ne determi¬ 
nant jamais la moindre variation de la secretion biliaire. C’est au groupement 
trichlore que revient dans la formule du chloral et du chloralose la propriete 
cholagogue. On retrouve cette propriete quand on fait appel a I’acide trichlor- 
acetiqp.e, k un alceol triohlore, au chloretone ou a I’alcool tribrome. Par 
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centre, I’ald^hyde non chlor^ ne modifie en rien la cholerfese, pas plus que 
I’alcool ordinaire. Le groupement CCl* ou GBr’ est done favorable A la cho- 
lerAse au mSme litre que le carboxyle ou le groupement phenol. P. B. 

Recberches exp^i-imentales sur I’aclion chol6i'6tique de quel- 
ques d6riv6s de la s^rie grasse a faible poids moldculaire. 
Chabrol (E.J, Charonnat (R.), Maximin (M.) et Waitz (R.). C. R. Soc. Biol., 
1931, 106, p. 15-16. — Les auteurs, apres avoir montr6 Paction cholArAtique- 
nette et constante de I’acide monochloracAtique, discutent le r61e du Cl et du 
groupement carboxyle. Disparition de Paction cholerAtique par le remplace- 
ment du carboxyle par un groupement amide, alcool ou methyle. Cette action 
n’est point necessairement supprimAe quand les modifications portent sur 
le groupement chlorA. L’acide bromacAtique a une action immediate et 
constante, mais sa toxicite interdit son emploi en pratique. Le glycocolle 
(2 gr.), Pacide hippurique (1 gr.) sont actifs par voie veineuse chez le chien 
(de 20 kilogr.). Aucune action du chlorure d’Athyle, par contre le bromure et 
Piodure d’Athyle peuvent doubler la secretion biliaire a doses fortes par 
inhalation. Inactivity du chloroforme par voie veineuse ou en inhalation et du 
tytrachlorure de carbone en inhalation. P. B. 

L’action chol6r^tique des derives chlor«;s de I’acide ac6tique. 
Chabrol(E.), Charonnat (R.), Maximin (M.) et \Vaitz(R.). C.R. Soc.Biol. 
106, p. 17-18. — Les auteurs raontrent que deux dArivAs chlorAs de Pacide 
acAtique, les acides mono- et trichloracetiques, possAdent, au mArae litre que 
le chloral ou le chloralose, une action cholagogue. Le plus actif est Pacide 
monochloracAtique qui peut quadrupler le volume de la bile excrAtAe par 
demi-heure; Paction de Pacide trichloracytique est moins constante. Inacti¬ 
vity de Pacide dichloracetique. P. B. 

Sur la synthaline. II. Pharnaacologie des syntlialines A et B. 
Gessner (0.). Arch. f. e.vp. Path. u. Pharm., 1930, 147, p. 366-380. — Etude 
comparative des synthalines A et B sur le muscle du squelette, le coeur et les 
vaisseaux des batraciens. P. B. 

Elfets comparalifs de la synthaline et de I’insuline chez le 
chien d6pancr6at6. Ralli (E. P.) et Tiber (A. M.). J. Pharm. e.xp. Ther., 
1929, 37, p. 451-461. — Chez le chien completement depancrAatS, la syntha¬ 
line ne diminue pas PhyperglycAmie consecutive a Padministration de glucose; 
au cours de Phyperglychmie, aprAs administration de synthaline et de glucose, 
Pazote des amino-acides du sang reste elevA; aprAs insuline et glucose le 
sucre du sang et Pazote amine tombent nettement. Chez le chien non complA- 
tement diabAtique, la synthaline diminue Phyperglycemie aprAs glucose, 
ainsi que le taux de Pazote aminA. P. B. 

Le Gerant: Louis Factat. 

L. PAGTiT, imp., 
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MfiMOIRES ORIGINAUX 

Apergus critiques sur le dosage de la morphine dans I’opiura 
par le procdd6 a la chaux. 

Les procddes de dosage de la morphine dans I'opium inscrits aux 

diverses Pharmacopees se reduisent k deux : le procedS dit « h la' 

chaux » ou Ton solubilise seulemeot la morphine en traitant I’opium 

par un lait de chaux et le proc6d6 dit d’ « Helfenbekg », oii repuisement 

de i’opium est fait par I’eau seule ou I’alcool dilu6. 

La morphine est precipitee par addition menag6e d’ammoniaque : 

ammoniaque produite par une quantity determines de chlorure 

d’ammonium dans le premier cas, ou ammoniique ajoutee en deux 

fois dans le second (*}. 

Les methodes a la chaux sont moins usitees que celies par epuise- 

ment k I’eau. Sur 21 Pharmacopees, S emploient ce proc6d6 ; Espagne 

(1930), France (1908), Grande-Bretagne (1914), Japon (1927, supple¬ 

ment du 2 mai), Pays-Bas (1926). Les Etals-Unis (1926) emploient 6ga- 

1. Reproduction interJite sans indication de source. 
2. Une premiere aldition d ammonia lue precipite les autres aicatoides de I’opium, 

et, sur la liqueur fillrde, une seoonde addition d'ammoniaque prdcipite la mor- 

Boll. Sc. Phar-s. {Juin 1932). 
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lement la chaux pour solubiliser la morphine, mais cette operation est 

'aite sur un extrait aqueux prepare avec la poudre a essayer. 

Dans toutes les autres Phafmacopees, on pr^cipite la morphine par 

I’ammoniaque, soil en solution aqueuse : Allemagrne (1926), Autriche 

(1906i, Belgique (1906), Chili (1905), Danemark 1907;, Finlande (1915 , 

Hongrie (1909), Italie (1929), Mexique (1925), Norvege (1913), Rou- 

manie (1926), liussie (1929), Suede (1923), Suisse (1907), soil en solution 

alcoolique : Mexique (1925), Portugal (1876). 

Dans cette note, nous n’envisagerons que I’etude critique des dosages 

par le procede i la chaux. 

Le principe en est le suivant : en traitant I’opium par un lait de chaux, 

la morphine se trouve solubilisee en donnanl, par sa fonction phenol, 

un derive alcalin : morphinate de chaux; en m6me temps, il se produit 

une defecation par precipitation des autres alcalol'des, defecation qui, 

dans le proc6de d’HELFENBERC, est faite par une premiere addition 

menagee d’ammoniaque. 

Si, 4 la solution filtree, on ajoule du chlorure d’ammonium, I’anamo- 

niaque produite par reaction de ce sel et de la chaux precipite la mor¬ 

phine, cette derniere etant insoluble dans ce milieu peu riche en ammo- 

niaque. La morphine est assez pure pour qu’apres filtration et lavage, 

pour enlcver I’exces de chlorure de calcium, d’alcali et de solution 

opiac^e, on puisse I’evaluer directement. 

Les precedes inscrits aux Pharmacopees, bien que bases sur ce meme 

principe, different loutefois, tant par le mode operatoire que par reva¬ 

luation des r^sultats. 

Les prised d’essai sont variables, les unes d’un faible poids de poudre 

d’opium, 3 gr. 30 (Pays-Bas), d’autres d’un poids assez considerable, 10 gr. 

(.lapon). Si la quantity d’eau employee correspond toujours h 10 fois 

le poids d’opium, la quantity de chaux et les temps de contact sont 

variables. On constate aussi des differences dans les modes de lavage, 

de sechage, de titrage. Enfin, la morphine est evaluee, lantdt en mor¬ 

phine anhydre, tantot en morphine hydratee. 

Dans le tableau ci-contre, nous avons reuni toutes ces techniques, 

montrant ainsi les divergences existant entre les differents precedes. 

La methode Ji la chaux echappe k une critique fondamentale. C’est 

qu’en effet I’epuisement ii I’eau pure donne des resultats inferieurs 4 

I'epuisement alcalin. 

Dans I’opium, une partie de la morphine existerait sous forme de 

compose insoluble dans les liquidcs neutres, eau ou alcool, mais les 

alcalis ou alcalino-terreux la libereraient de sa combinaison insoluble; 

on obtiendrait alors une dissolution complete, et, par suite, un pour- 



Sechee a 60“ Matieres premi&res . Fraiche ou scrhe SOrhOe A 60“ 
et pulverisee. et pulvOritOe. 

SOchOe au dessous 
de 60”. 

Prise d essai .... 7 gr. 30 8 gr. 7 gr. 50 8 gr. 10 gr. 

Eau. 75 cm». 
concentrOa'^uOciii’' 

75 cm*. 80 cm*. 100 cm*. 

Ca(OH)*. 3 gr. 4 gr. 3 gr. 2 gr. 2 gr. 

Temps de contact. . 2 heures. 15 minutes. 2 heures. Line 1/2 heure. 2 heures. 

Prise. 
St S gr. d'opmm 

30 cm* = 
4 gr. opium. 

52 cm* = 
3 gr. opium. 

51 = 
5 gr. opium. On reprend 44 cm*. 

PrOcipitation. 2 cm'i alcool 
IS eai» Other. 
1 gr. NH-'Cl. 

Frotter les parois. 

2 cm* alcool 
15 cm* Other 
1 gr. NH'Cl. 

15 cm* Other 
1 gr. NH*C1. 

Frotter les parois. 

25 'em’ Other 
2 gr. NH‘CL 

Agiter 1/2 heure. 

20 cm* Other 
0 gr. 50 NH‘GI. 

Agiter nne 1/2 h. 

Repos.. . 24 heures. 12 heures. 24 heures. 12 heures. 24 heures. 

Lavages . 15 cm^ Other, eau 
saturOe de mor¬ 
phine et d’ether. 

15 cm* Other, eau 
faturOe de mcr- 

15 cm* Other, eau 
saturOe de mor¬ 
phine et d’ether 

saturOe de mor- 
10 cm* Other. 

Terme du lavage . . . Plus derOaction au 
nitrate de Agazo- 

Eau de lavage in¬ 
colore et eau dis 
tillOe. 

Plus de reaction 
avec solut. acide 
de NO’.ig. 

Eau lie lavage 

A 96"-U)ll". SOchage. 2 h. a 100”. Lavage 
a la benzine, sO- 
chage a 110“. 

2 h. a 100“. Lavage 
H la benzine, se 
chage a 100". 

puis^f.“a’lt5“. 

Pesee. Pesee. Pesee. PesO^ 

Titrage.;. 
1 

Indicateiir .....! 

SO'IP N/lo 
et NaOll N/5II. 

Sur 0 gr. 20 du prO- 
cipitO av. SO*H’ 
N/10 et NaOIl 
.N/10. 

IlOlianlhine. 

HGI N/10 
et KOH N/10. 

Rouge mettiyle. 

Correction. 0,051 par dosage. 

E.vpression lies rOsultats. M. unhydre. M. anhydre. M. hydralee. M. anhydre. 

3 gr. 30 

31 gr. 20 

0-gr. 30 

3 heures. 

20 gr. = 2 gr. opium. 

10 cii.“ ether 
0 gr. 20 NH*G1. 

Plus de reaction 
la phenolphla 

SO‘H’ N-/10 
et alcali N/10. 

Rouge 11)61 hyle. 

M. anliydre. 
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cenlage plus 61eve en morphine. L’6puisement I’eau ou k I’alcool don- 

nerait la morphine soluble dans ces liquides neutres, I’Spuisement k la 

chaux, la morphine totals-, I’^cart entre les deux chiffres correspondrait 

h la morphine insoluble. 

Pour Dkisourdeaux, cette quantity de morphine serait comprise entre 

2 et 20 °/o de la morphine totale. 

Depuis, de nombreux auteurs ont confirm^ le fait que les chiffres du 

dosage k la chaux sont sup^rieurs h ceux du proc6d6 h I’ammoniaque. 

L’intdr6t pratique de ces divergences dans le dosage est important el 

Debourdeaux n’a pas manque de le signaler (*) : 

« 1“ Si un opium est litre apres 6puisement en presence de chaux et 

si Ton se base sur le litre trouv6 pour effectuer des preparations offi¬ 

cinales (teinture, laudanum, etc.), on obtiendra des produits donl le 

litre en morphine sera inf^rieur d’au moins 10 “/„ a celui que Ton pr6- 

voyait. » 

« 2“ Si, par centre, I’opium est litre par epuisement a I’eau seule, il 

fournira une poudre d’opium et des preparations deriv6es (poudre de 

Dover, pilules) donl le litre en morphine sera de 10 °/„ au moins supe- 

rieur k celui que Ton devait obtenir. » 

Le dosage h la chaux semble devoir etre prefere k celui k I’ammo- 

niaque, c’est d’ailleurs celui qui est employ^ dans loules les transac¬ 

tions commerciales. 

L’application dece procedd varie un peu suivant les Pharmacop6es et 

ce sont ces pelites divergences de technique que nous allons 6tudier. 

Nous examinerons successivement la preparation de la solution extrac¬ 

tive, la precipitation de la morphine, I’isolement et revaluation de cette 

base. 

r. — Pre.'>aration de la solution extractive. 

a) Prises d'essai de poudre d’opium. — Les prises d’essai sont 

Ires variables. La Pharmacopee hollandaise fait operer sur 3 gr. 30 

de poudre d’opium, les autres Pharmacopees indiquenl un poids plus 

eieve, 7 gr. SO a 8 gr., la Pharmacopee japonaise 10 gr., et, dans le 

precede Harrison, on opererait sur 14 gr. (?). 

En general, on emploie la poudre sechee h 60”. La teneur en eau ayant 

une importance pour la comparaison des resultats, il faudrait etre plus 

precis et specifier le temps de sechage k 60°, ou mieux, employer un 

sechage e, 100“ et ajouter : « evaporation jusqu’e ce que la perte ne soil 

plus que de quelques milligrammes pour 2 gr. d’opium ». 

b) Quantite de chaux. — La quanlitede chaux est elle-meme variable. 

Si Ton rapporte le poids de chaux 4 10 gr. de poudre d’opium, on trouve 

I. Debolbiieai'x. Dosage de la morphine dans I’opium et les preparations opiaceea. 
Bull. Sc. Pburm., 1910, 17, p. 382 et Jimrn. Phann. Chim , 7' s^rie, 4, 19H, 
p. 3, 65, 105. 
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depuis 1 gr. 50 (Hollande) jusqu’^ 5 gr. (Etats-Unis), en passant par 

2 gr. (Japon), 2 gr. 50 (Grande-Bretagne) et 4 gr. (France, Espagne). 

Une partie sert a la precipitation des alcaloides, a la neutralisation 

de I’aciditd de la poudre et une autre partie i la solubilisation de la 

morphine. 

c) Quantile d'eaa. — La quantitd d’eau servant I’^puisement repr6- 

sente 10 fois le poids de la poudre mise en oeuvre, il n’y a exception 

que pour la Pharmacopee hollandaise oil la quantity d’eau est de 9,45, 

bien voisinedelO. 

d) Temps de contact. — Le temps de contact de I’oplum avec le lait 

de chaux varie, suivant les Pharmacopees, d’une demi-heure jusqu’ci 

trois heures. 

II ne faut pas tenir compte de la methode des Etats-Unis qui ne laisse 

en contact qu’un quart d’heure, mais qui fait effectuer le dosage sur une 

solution extractive. 

En fait, ce n’est pas tant le contact prolong^ que le mOlange intime et 

renouvele de la poudre d’opium et de la cliaux en presence de I’eau qui 

imporle; on operera done en broyant tres soigneusement la poudre 

d’opium et la chaux, d’abord avec une petite quantite d’eau, pendant 

quinze 4 vingt minutes; une agitation d’une demi-heure serait alors 

suffisante pour amener un epuisement complet. 

Nous avons fait des dosages comparatifs en laissant une demi-heure 

et trois heures en contact et les chiffres obtenus 6taient bien peu 

diff^rents : 

Aprfes une demi-heure . 0,620 Apres trois heures. . . 0,633 
— — — . 0,620 — — — . . . 0,633 

11. — Precipitation de la morphine. 

La seconde partie du dosage comporte la precipitation de la mor¬ 

phine. Nous aurons ci envisager, en premier lieu, la quantite de liquide 

^ pr6lever pour pratiquer cette precipitation, puis le temps necessaire 

pour assurer une precipitation complete, I’addilion de liquide volatil 

pour faciliter cette precipitation et enfin le mode de lavage du precipite. 

a) Quantile de liquide a prelever. — La poudre d’opium est epuisde 

avec 10 parties d’eau, le prelevement de la portion aliquote se fait en 

poids ou en volume. La Pharmacopee hollandaise est la seule qui opfere 

ponderalement. 

Mais que Ton op^re de Tune ou I’autre fafon, il y a toujours augmen¬ 

tation du volume ou du poids primitif du solvent. Cette augmentation 

est en rapport avec la quantite de matiSres solubles de I’opium, c’est-4- 

dire de I’extrait et aussi de la quantite d’eau contenue dans la poudre, 

de 1^ I’importance — dejS. mentionnee — de pratiquer le dosage sur une 

poudre ne perdant plus de poids S, I’etuve. 
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Si I’on peut se mettre a I'abri de cette dernifere erreur, il n’en est pas 

de m6me de celie imputable a la quantity de matiferes dissoutes dans le 

liquide. La proportion d’extrait obtenu partir d’une poudre d’opium 

est excessivement variable. Get extrait, dissous dans I’eau, fait aug- 

menter le volume, comme il fait augmenter le poids, et cela d’une fagon 

propre & chaque 6chantillon d’opium. 

Pour chaque specimen, on devrait done determiner experimentale- 

ment la quantite d’extrail etpar la memo I’augmentation de poids ou de 

volume de la solution (*). 

On pourrait egalement admettre unchiffre arbitraire pour la quantite 

d’extrait fourni par la poudre d’opium. En fait, e’est la solution adoptee 

par tons les Codex, mais malheureusement les chiffres varient avec 

chacun d’eux. C’est un grave defaut qui peut expliquer, en parlie, la 

non-concordance des resultats obtenus avec les methodes des diverges 

Pharmacop6es. 

Prenons, par exemple, les Pharmacopees frangaise et espagnole. On 

traite 7 gr. 5 de poudre d’opium par 75 cm’ d’eau en presence de 3 gr. 

de chaux eteinte [03^011)’] et Ton preifeve 52 cm’ qui — d’apr^s ces 

Pharmacopees — correspoDdenta5gr.de poudre d’opium. On admet 

done que I’accroissement du volume total, du h, la quantite d’extrait 

dissous, est de 3 cm’. 

Or, la Pbarmacopee fraiiraise, k Particle « opium », indique qu’il 

doit fournir 42 100 d’extrait, e’est-h-dire que les 7 gr. 50 fourniraient 

' ^ d’extrait, et ce serait admettre que ces 3 gr. 15 

occupent un volume de 3 cm'. 

Ceci n’est pas absolument exact. .\ous avons fait des experiences avec 

des extraits d’opium varies et note I’augmentation de volume; pour 

3 gr. 15 d’extrait dissous dans 75 cm’ d’eau, I’augmentation de volume 

a ete de 2 cm’ 02, 2 cm’05, 2 cm’ 01, 2 cm’01, soit en moyenne 2 cm’ 02, 

a une temperature de 15 k 18". 

Les 3 gr. 15 d’extrait n’ayant augmente le volume que de 2 cm’ 02 

nous aurions dfi prendre : ^ ^ 2 = 51 cm’ 34. 

La prise d’essai etant trop forte de 0,66 pour 52 cm’, le litre, dans 

noire dosage, sera trop eieve de 1,2 °/„. 

Pour que le dosage du Codex fut juste, avec le prelevement de52cm’, 

il faudrait admettre que la poudre d’opium donne 62,5 "/„ d’extrait, ce 

qui se rencontre rarement. 

La technique de la Pharmacopee de Gvande-Bretagne est aussi 

erronee en ce qui concerne le pr6levement de la partie aliquote: on prend 

' 1. On peut tenir pour nuts le volume et le poids de la chaux dissoute. La solution 
aqueuse, salurde de chaux, contient en effet 1 gr. 69 de chaux par litre. 
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en effet 8 gr. de poudre d’opium, 80 em“ d’eau et Ton preleve 51 cm' 

qui. d’apres ceUe Pharmaeopee, correspondent a 5 gr. de poudre 

d'opium. Les 8 gr. d'opium auraient done amen6 une augmentation de 

1 cm" 6o|^g X 51 :=:81,fiJ- Comme nous venons de voir que 5 gr. 15 

d extrait produisaient une augmentation de 2 cm" 02, Faugmentation de 

1 cm' 60 de la Pharmaeopee anglaise correspondrait a une quantile 

d'extrait de 2 gr. 50. soil, pour la poudre d’opium, un rendement en 

extrait de 31,25 “/o- ce qui est 6galement rare. 

La Pharmaeopee bollandaise fait faire le dosage en poids, ce qmi 

serait plus exact que le dosage en volume, si elle n’etail obligee 

d'admetlre egalemenl un chiffre arbitraire pour le poids d’extrait dis- 

sous. On opere sur 3 gr. 30 auxquels on ajoute 31 gr. 20 d’eau, on pre¬ 

leve 20 gr. u qui correspondent £l 2 gr. de poudre ». Le calcul montre 

que, pour que cette equation soft juste, il faut qu’il y ait 1 gr, 80 

d’extrait dissous et que, par consequent, la poudre d’opium donne 

54,5 "/„ d’extrait, 

,Y. B. — Quant a la Phaiwacopce japonaise, nous ne nous expliquons pas tes 
calculs relatifs an dosage. Elle n’indique ni litre de ropium en morphine, ni equi¬ 
valence au cours du dosage. Elle sp^cifie seulement que I on doit employer de 
14 cm* 2 a 15 cm’ 6 de SO’H* N/10 pour neutraliser la morphine obtenue, ce qui 
revient a dire que Ton doit avoir de Ogr. 404' A Ogr. 444(1, soil en moyenne Ogr. 4246 de 
morphine anhydre. Celte morphine correspond A 40 cm* du flltrat obteouenApuisant 
10 gr. de poudre d’opium avec 100 cm* d’eau et 2 gr. de chaux. Ces 40 cm* corres¬ 
pondent certainement A moins de 4 gr. de poudre d’opium, de sorte que ce Codex 
admet un litre en morphine supOrieur a 10 "/„. 

Ces calculs nous raonlrent les divergences assez grandes dans le prt*- 

levement des parties aliquoles, divergences provenarit d’une Evaluation 

differente de la quantile de malieres dissoutes. 

Si I’on voulait obtenir un dosage absolumenl rigoureux, il faudrait 

connaitre exaclement le poids de ces substances dissoutes et operer le 

prelevement par pesEe. 

Ceci conduit a faire, paratlelement au dosage de la morphine, un dosage 

d’extrait, et pour etre absolument rigoureux cet exlrait devrait se faire 

sur la solution calcique qui donne un residu infErieur a celui de la solu¬ 

tion aqueuse. 

En effet, nous avons trailE 1 gr. de poudre d’opium sEchee a 100“ par 

9 gr. 5 d’eau distillEe, la raEme quantile de poudre additioonee de 0 gr. 50 

de chaux et 9 gr. 50d’eau. AprEsune heurede contact et d’agitalion, on a 

filtrE et prEleve les solutions filtrEes. 

Dans le premier cas, on a obtenu 7 gr. 30 de solution, et, dans le second 

cas, 6 gp. 68. Ces solutions, EvaporEes et mises a Feluve jusqu’A 

poids constant, ont donnE, la premiere 0,36 d’extrait, et la seconde 

0.2513. 
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On a appliqu6, pour le calcul de la quantity d’exlrait, la formula pro- 

posde par la future Pbarmacopee helv6lique (3* Edition): 

9a0 + y 
“ p-w 

m repr^eentant le poids d’exlrait en grammes de r6sidu sec obtenu 

pour p de folution, y le pourcentage d'eau contenue dans la poudre 

d’opium et p le poids de I'extraction aqueuse. 

Dans le cas present, y etant nul, on a ob'enu : 

Extrait aqueux °/o. Extrait calcique g ^>515 

Un second essai nous a donne 49,49 °/„ et 37,23 “/o- 

On Aoit done I’importance d’6valuer I’extrait: I'adoption d’un chififre 

arbitraire ne peut etre elablie sur les donnees de I’extrait aqueux 

ordinaire, I’extraction a la chaux ayant la propriete d’61iminer une 

forte proportion de matieres solubles dans I’eau (‘j. 

b) Precipitalion de I'alcaloide. — Cette precipitation se fait en ajou- 

tant k la solution extractive tiltree un exces d’^ther qui dissout les autres 

alcaloides ayant pu etie f nlralnes et rend la morphine precipit^e moins 

soluble dans le llquide ammoniacal. 

Certaines Pharmacopees font ajouttr une petite quantile d’alcool. 

Cette addition donne generalement une morphine moins coloiee et sur- 

tout n’adh^rant pas aux parois du vase. La quantite ajoutSe est faible : 

3cm^ (Grande-Bretagne), 2cm’ (Espagne, Etats-Unis), car lasolubilite de 

la morphine dansl’alcool n’est pas negligeable, et une correction s’impose 

encore plus que dans les precedes ou Ton n’emploie pas ce liquide. 

La precipitation est amorc6epar prolongeeon par frotlement 

des parois du vase. 

La premiere m6thode est preferable: on obtient une morphine brillante, 

en petits cristaux moins charges de matiere colorante, plus faciles k ras- 

sembler et ci laver que la morphine obtenue par frottement centre le verre. 

Le temps de repos sera de vingt-quatre heures [pratiquement du jour 

au lendemain, soit seize k dix-huit heures] (’). 

c) Influence de la quantite d’ammoniaque. — Le rdle de I’ammoniaque 

est important dans la precipitation de la morphine. 

La Pbarmacopee anglaise exige 2 gr. de chlorure d’ammonium, capa- 

bles de donner naissance par decomposition totale d 0 gr. 6335 de 

gaz NH’; les Pharmacopees americaine, francaise et espagnole emploient 

1 gr. pour la meme quantite d’opium; les Pharmacopees japonaise et 

1. 11 est a remarquer que les poudres d’opium dont le litre a tte abaissd avec du 
lactose donoent encore un exlraitplusflevdqu’un opium non ajust^ au litre de 10 “/o. 

2. Malgrd ce temps de repos, une Emulsion persiste parfois lorsque I on agile 
longtemps le melange. La filtration est longue et difficile, et il eat avantageux de 
se servir de plaques filtran'es de verre n" 3G3. 
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hollandaise prennent des quantiles plus faibles, 0 gr. 50 pour environ 

4 gr. de poudre d’opium (Japon) et 0 gr. 20 pour 2 gr. de poudre d’opium 

(Pays-Bas). 

La quantity de chlorure d’anamonium ajouter joue en fait un r61e 

assez secondaire. 

Eneffet, I’ammoniaque fournie par le chlorure d’animonium estfonc- 

tion : 1° de la quanlite de chaux combinee k la morphine qui est variable 

avec le taux de cet alcaloide; 2“ de la quantity de chaux dissoute dans 

I’eau, quanlite qui est constants; 3" de la chaux ayant servi ^neutraliser 

I’acidite de I’opiura. S’il y a du chlorure d’ammonium en exc^is, il restera 

•ion ddcompose et devra etre 61imin6 par des lavages prolong^.s. 

Nous avons essay6 de verifier ce fait. On a effeclue des melanges con- 

tenant ; 

Morphine base anhydre.. 0 gr. "3 
Chaux. 3 gr. 
Eau.'3 CO.*. 

Aprfes agitation de deux heures, on a preleve 30 cm". A ces filtrats on 

a ajout6 15 cm" d’ether et des doses croissantes de chlorure d’ammo¬ 

nium, de 0 gr. 30 A 2 gr. 

Les precipitAs, lavAs A I’eau morphinAe et AthArAe, ont donne des 

chiffres sensiblement voisins : 
NH*Ct MORPHINE OBTINl’E 

N« I . 

so 2 . 

so 3 . 

N« 4. 

N« 5 . 

i\« 6 . 

1 gr. 

2 gr. 

} 

s 

0,5045 
0,504 
0,506 
0,506 
0,505 
0,510 
0,506 
0,504 
0,505 
0,500 
0,504 

Inversement, si nous avions pris des quantitAs variables de mor¬ 

phine, allant de 0 gr. 23 A 1 gr. pour la mAme quantite de 1 gr. de 

chlorure d’ammonium, les chiffres obtenus ne seraient pas davantags 

influencAs (*). Ceci rAsulfe de I’examen du tableau precAdent, oCi, dans 

I’expArience n" 1, nous avons, en effet, mis 0 gr. 30 de morphine pour 

0 gr. 30 de chlorure d’ammonium, soit 1 gr. 60 pour 1 gr. de sel d’ammo- 

1. On ne peut en ellet pratiquer autreuDent : en operant toujours avec le meme 
volume d’une solution de meme litre et en ne faisant varier que la quantity de 
chlorbydrate d’NH* la perte constante de morphine n’intervient pas dans la compa- 
raison des rAsultats, tandis que, si on avail opArA avec des solutions de morphine 
de litres differents, la solubilite de la morphine dans les eaux-mAres, etant la mAme 
dans tous les cas, aurait faussA les rAsultats. 
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nium et, daos I’experience n* 6, 0 gr. 25 de morphine pour 1 gr. de chlo- 

rure d’ammonium. Ces limites etant supdrieures aux hearts des litres 

normaux de I’opium, il ne semble pas qu’il y ait lieu de poursuivre les 

essais dans ce sens, et que, dans les limites indiquees par le (iodex, la 

quantity de chlorure d’ammonium n’intervient pas dans le dosage. 

HI. — ISOLEMENT nE LA MORPHINE. 

L’isolement de la morphine ne pr6sente rien de particulier. Apres 

avoir agite avec un peu d’ether le liquide de precipitation pour, enlever 

les alcaloides qui auraient pu etre entraines ainsi qu’un peu de matierer 

coloraote, Talcaloide est recu sur deux filtres sech6s et equilibres. 

Les lavages sont ensuite continues, soit a I’eau pure, soit h I’eau mor- 

phin^e, ou encore a I’eau saturee de morphine et d’ether pour eviter la 

dissolution de la morphine; ce dernier liquide semble etre le plus 

rationnel puisqu’il permet un lavage plus complet sans crainte de dis- 

soudre une parti^de I’alcaloide. 

Le terme final est indique par I’absence de traces de chlorures dans 

les eaux de lavage, ce qui est indispensable pour les Pharmacop6es qui 

preconisent le dosage ponderal (?'ranee, Espagne), terme precis et plus 

facile k verifier que la non-coloration des eaux de lavage. 

La Pharmacopee des Pays-Bas recommande le lavage avec une quan¬ 

tity d'eau restreinte, en employant un filtre de tres petite dimension et 

en s’assurant que le liquide de lavage ne reagit plus k la phynolphta- 

leine. Cette partie du dosage hollandais est un peu sujelte i critique, 

car on peut laisser des traces de chaux dans le precipite, et, si on efifectue 

le lavage avec plus de 15 cm” d’eau distiliye comme il est prescrit, il y a 

dissolution d’une plus grande quantity de morphine. 

La Pharmacopye japonaise fait laver ygalementavec 15 cm’d’eau sans 

indiquer de reaction d’epreuve. 

Quant au lavage final du residu sec par la benzine pour eliminer la 

narcoline, il n’est recommandy que dans les Pharmacopyes frangaise et 

espagnole exigeant le dosage pondyral. 

A notre avis, ce lavage devrait toujours etre efifectue, car il y a incon- 

testablement des traces tres variables de narcoline entrainde comme le 

montrent ces rysultats de pesees avant et aprys lavage k la benzine. 

S.\NS LAVAGE ''j DIEEfiBEXCE 

0,03-2 
0,002 
0.021 
0.014 
0,00' 
0.002 
0,02b 

Precede francais. 

Precede anglais 

0,300 0,468 
O.STii 0,574 
0,437 0,416 
0,444 0,430 
0,363 0,556 
0,608 0,606 
0,630 0,613 
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La presence de ces petites quantiles de narcoline n’intervient d’ailleurs 

pas dans le precede anglais qui se fait en volume comme nous le verrons 

dans un instant. 

Nous avons pu en eft'et caraetdriser la narcotine apres I’avoir isol6e el 

purifiee en operant sur 6 gr. i08 de morphine recueillie au cours de 

differents dosages et qui out et6 traites k la benzine. La solution benze- 

nique evapor6e a laisse un r6sidu de 0 gr. 303, dont nous avons isol^ 

0 gr, 287 de narcotine cristallisee, ii point de fusion de 17(3°. 

IV. — Evaluation de la morphine. 

Toutes les Pharmacop6es, excepte la Pharmacop6e fran^aise, evaluent 

303 
la morphine en base anhydre; le coefficient = 1,0631 permet de 

transformer la morphine anhydre en produit hydrate. 

Le sechage ci 115“ donne le produit anhydre, le sechage Si 100” pen- 

dantdeux heures donnerait Iheoriquemenl la morphine hydralee k une 

molecule d’eau, mais il y a toujours perte d’eau pendant cette dessic- 

cation et il semble plus rationnel d’adopter l’6valuation en morphine 

anhydre. 

Le tableau suivant montre que par le sechage k 95“-100“ on n’obtient 

pas absolumentde la morphine 4 1 molecule d’eau, mais une morphine 

ayant d(3jii perdu une grande partie de cette eau de cristallisalion. La 

premiere colonne donne les chiffres de morphine sechee a 95“-t0O“ 

obtenus au cours de ditfdrents dosages, la seconds colonne les chififres 

de morphine sechee a 110“-115” et la troisieine colonne la quanlite de 

morphine hydralee que I’on aurait dii trouver en la calculant d’apres le 

chiffre de morphine anhydre trouve. 

0,623 0,620 
0,634.-; ■ 0,633 
0.631:; 0,630 
0,630 0,628 
0,630 0,635 

La mSthode ponderale est, selon nous, plus precise et plus rapide, 

mais il semble que la methoda volumetrique a plus de faveur. 

a) Dosage volumetrique. — Ce dosage peut se faire sur toute la mor¬ 

phine extraile du dosage ou sur une fraction prelevee apres la pesde du 

precipite. Toutes les Pharmacopees pr6conisent un dosage en retour, en 

0,6616 
0,6150 
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operant avec des solutions N/10 et en employant soit le rouge de 

melhyle, soit I’helianlhine (Angleterre) comme indicateur. 

Nous pensons que pour titrer I’exces d’acide N/lO, il est plus exact de 

prendre comme indicateur le rouge de melhyle qui donne une teinte 

jaune tranche a pH = 6 que I’h^lianthine qui vire A pH = 4,4. Le preci- 

pit6 de morphine obtenu entraine, en effet, toujours une petite quantile 

de narcotine (0 gr. 02 environ pour le poids de 0 gr. 50 de morphine 

obtenue dans le dosage du Codex). Cette petite quantity de narcoline 

influence le virage i I’haiianlhine. Les sels de narcotine sont disso- 

ciables vers un pH = .1,9 et nous avons vu que I’haiianthine vire 

a pH = 4,4. 

Lorsque nous ajoulons de la soude dans une solution contenant de 

I'acide chlorhydrique, du chlorhydrate de narcotine, du chlorhydrate de 

morphine, le pH de la solution devient plus alcalin el la narcotine com¬ 

mence a pr6cipiter, puis I’h^lianthine vire avant que toute la narcotine 

soit precipitae. En employant le rouge de m6thyle, le sel de narcotine se 

trouve completement decompose, et lorsque le virage s’elfectue, la quan¬ 

tile d'acide combine aux alcaloides correspond intagralement a la mor¬ 

phine. 

C’est ce que nous montre le tableau des experiences suivantes au 

cours desquelles nous avons dos6 de la morphine et des maianges de 

morphine et de narcoline (ce dernier sel etant intenlionnellement en 

quantile assez forte), en presence des indicateurs rouge de m6lhyle et 

haiianthine. On constatera qu’avec le premier indicateur on litre seule- 

ment la morphine, tandis que dans le cas de Fhelianthine les r^sultats 

sont variables. 

0,20 morphiae.20 cm* 13 cm* 30 (lillianthine. 6,10 
0,20 morphine-f 0,20 narcoline. 20 cm* 8 cm* 70 hi. 11,30 
0,20 morphine-I-0,10 narcoline. 20 cm* 10 cm* » Id. 10 
0,20 morphine-t-0,20 narcotine. 20 cm* 13 cm* 30 R, methyle. 6,10 
0,20 morphine-I-0,10 narcotine. 20 cm* 13 cm* 30 Id. 6,70 

b) Dosage tjravimelriqiie. Presence de chaiix dans le precipite. — Les 

deux modes d’6valuation : gravimairique et volumetrique de la morphine 

ont leurs avantages et leurs defauts. 

Le dosage par pesee pent evaluer en exces de la narcoline entrain^e 

avec la morphine, des malieres colorantes, des chlorures si le lavage est 

insuffisant et enfin de la chaux carbonatee. 

Le dosage en volume neglige les matieres colorantes, les chlorures, la 

narcotine, et c’est surtout la chaux qui serait la principale cause 

d’erreur si Ton dissolvait directement le pr6cipit6 de morphine dans 

I’acide sans lui faire subir une purification. 
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Supposons en eflFet un dosage en pesee du Codex frangais, dans lequel 

on aurait fait une erreur par exces de 5 milligr. (pour 0 gr. 50), soil de 

1 imputable i la presence de chaux carbonatfie. CesOgr.OOo de car¬ 

bonate de chaux correspondent k 1 cm’ de solution N/10 de HCl, c’est-a- 

dire k 0,0285 de morphine. Le dosage volumelrique nous donne done 

une erreur pres de 5 4 6 fois plus grande que I’erreur de pes^e, parce 

que le nombre de centimetres cubes d’acide correspondent Ji la chaux 

carbonatee est multiplie par le coefficient de la morphine. 

Nous avons determine les cendres dans un melange de morphine 

recueillie sur de nombreux dosages et les avons titrees avec HCl N/10, 

par retour. 
CENDBES HCl N'/IO 

0,008 1 cm’ 00 
0,013 1 cm* 50 
0,012 1 cm* 40 

Si nous prenons le dosage n“ 2 dont le poids de morphine correspond 

cinq dosages de Codex, nous trouverpns un poids de ^ 

soit 0 gr. 0026 trop eleve, tandis que le dosage en volume nous donnera 

1 cm’50 X 0,0285 , 
-g-> soit 0 gr. 0085 de morphine en trop. 

Dans le dosage vo!um6trique, pour 6viter cette erreur due ti la pre¬ 

sence de chaux, on a propose de dissoudre la morphine dans I’alcool 

h 93= chaud (') et de la titrer directemenl dans la solution alcoolique par 

I’acide sulfurique, en presence de rouge de methyle comme indicateur. 

Mais la formation du set est lente et le virage definilif tres tarJif si on 

ne dilue pas assez la solution, de.sorle qu’il est preferable de faire un 

tilrage indirect sur la solution alcoolique additionn6e de 59 cm’ d’eau 

et d ecide decinormal en quantite determines. 

c) Solabilile de la morphine. Correction a faire. — La Pharmacopee 

anglaise prescrit une correction pour rem6dier aux pertes subies au 

cours du dosage; il faut surlout comprendre dans ces pertes la mor¬ 

phine restee en solution dans le liquide de precipitation. 

La Pharmacopee anglaise fait ajouter 0 gr. 031 par dosage, e’est-h- 

dire pour une pesee de 0 gr. 50 de morphine; elle augments done le 

litre en morphine de 10 “/o; suivantd’autres auteurs cette perte ne serait 

que de 0 gr. 032 a 0 gr. 030. Tout depend naturellement de la nature du 

liquide dans lequel se fait la precipitation, suivant qu’il contient de 

I’alcool ou non. 

II n’est pas douteux qu’il rests une proportion assez importante de 

1. La dissolution de la morphine dans I’alcool a 93= etant assez difficile, on a 
conseille d’employer falcool rndthylique qui donne de meilleurs resultats. 

MOBPHINE 

I. 2,446 
II. 2,443 

III, 2,200 
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morphine en solution. Le fait a ele mis en 6vidence par les recherches 

de Leclerg et de Bonhoure dansdes dosages effectuesd'apres la methode 

du Codex francais. 

Leclerc (') admet une perte de 0 gr. 032 de morphine pour un 

dosage effectu6 sur 32 cm’. Get auteur efFectue des dosages sur des 

volumes egaux de solution contenant des quantiles de morphine ayant 

entre elles des rapports simples (1,2, 3). Les poids de morphine obtenus 

ne sont pas entre eux dans les m^mes rapports, il y a, dans chacun de 

ces dosages, perte delameme quantity de morphine et Ton obtieatainsi : 

M - .v. 

X represente done la perte conslante pour un meme volume de solution. 

En operant de cetle fa^on, Leclerc trouva que la perte est de 31 a 

32 milligr. pour les 32 cm’ de la prise d’essai du Codex francais. 

Plus r^cemment, Bonhoure (’}, en operant un pen dlfferemmenl, a 

verifie cette solubilite de la morphine dans les eaux de precipitation. II 

effeclue des dosages « en cascade », c’est-Si-dire que, partant d’un poids 

determine de morphine, il effectue le dosage sur celled, puis un 

dosage sur le produit obtenu, eofin un troisieme et un quatrieme sur la 

morphine provenant des precedents dosages. Il constate que la perte de 

morphine est reguliferemenl de 30 milligr. par dosage, voisine de celle 

qu’admet la Pharmacopee anglaise qui fait effectuer le dosage en pre¬ 

sence d’alcool. 

De notre c6te, nous avons fait quelques essais pour determiner la 

quantite de morphine laissee en solution en epuisant le liquide au sein 

duquel s’est precipit6e la morphine, au moyen du melange de Bagges- 

gaard-Rasmussen (alcool isopropylique 1 volume, chloroforme 3 volumes). 

Nous avons precipite la morphine selon le precede du Codex fran¬ 

cais, soil de liquides opiaces, soil de solutions de chlorhydrate de mor¬ 

phine pur. Nous avons separe la morphine et epuise les liquides de 

filtration avec ce melange chloroformique. Les resultats ne nousont pas 

donne complete satisfaction, car, meme dans le cas de chlorhydrate de 

morphine pur oii la solution est incolore, le solvant evapore laisse un 

residu brun qui ne permet pas toujours un dosage colorimetrique dans 

de bonnes conditions. 

Nous basant alors sur le fait que la Pharmacopee anglaise admet que 

la solubilite de la morphine est de SO milligr. par dosage de SO cm’, 

nous avons prepare une solution de chlorhydrate de morphine corres- 

pondant 4 une solution de morphine base au 1/1.000. Theoriquement, 

1. Leclkhc. Note sur le dosage de la morphine. ,/ourH. Pharw. Chim. {!’ s.). 1913. 
7, p. 521. 

2. Bonhoure. These de Docl. Pharm., Lyon, 1929. 
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cette solution, traitee comme pour un dosage, ne doit pas donner de 

pr^cipite de morphine, et, de fait, on n’observe qu'un precipite ci peine 

visible. Les liquides de precipitation doivent done renfermer une pro¬ 

portion assez notable de morphine en solution. 

En resume, le dosage de la morphine dans Topium demande eertaines 

pelites precautions qui font que la methode du Codex gagoerait en pre¬ 

cision e lenir compte de tous ces fails. 

11 faudrait faire le dosage sur une poudre completement privee 

d’humidite, ou rapporter le r6suUal a I’opium sec, tenir compte de la 

quantite d’extrait et exprimer le resullal en morphine anhydre. 

La precipitation de la morphine devrait s’effectuer en presence d’une 

petite quantite d’alcool ethj’lique. La morphine sechee et lavee h la 

benzine serait pesee apr^s dessiccation a + l lo“. Sur une partie de 

ce produit purifi6 par dissolution dans I’alcool methylique chaud, on 

pratiquerait un dosage volumetrique en retour en presence de rouge de 

methyle. On obtiendrait ainsi le chiffre exact de morphine privee de 

carbonate de chaux. 

La correction h faire subir du fait de la solubilite de la morphine 

dans I’eau de precipitation serait laiss6e h I’appreciation des Pharma- 

copees, bien que, personnellement, elle nous semble rationnelle. 

Professeur A. Goris. M"® J. Foormont, 

Chef de laboratoire 
a la Pharmacie centrale des IlOpitaux. 

Influence de I’altitude sur les derives anthraedniques 

chez les plantes qui en contiennent 

Les principes actifs des plantes sont soumis A des variations li^esaux 

conditions de milieu (nature du sol, climat, altitude, fumures, etc.) 

qui ont et6 signal6es dfes qu’on s’est occupe de phytochimie. 

Au cours de nos recherches sur les derives anthraceniques, nous nous 

sommes rendu compte, bien des fois, que les especes possedant ces 

composes en 6taient d’autant plus riches qu’elles ^taient situees a une 

altitude plus elev6e. 

Ghacun connait la richesse en glucosides anthraceniques des rhu- 

barbes asialiques qui poussent sur de hauls plateaux, tandis que les 

rhubarbes europeennes cultivees dans des regions peu elevees en ren- 

ferment une proportion bien inferieure. 

Cette influence de I’altitude pour les rhubarbes est si vraie que des 
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cultures de cette planle (espece chinoise : Rheum officinale), faites par 

ines collfegues MM. Perrot et Goris et par nous-m6me en pays de mon- 

tagnes [Pyrenees, Massif Centralj (1), nous out permis de constater 

I'accroissement du taux de leurs principes actifs en fonclion de leur 

altitude, si bien que certaines de nos Rhubarbes de monlagnes attei- 

goent des richesses en derives anthraceniques qui voisinent avec celles 

des especes asialiques. 

Le tableau suivant montre ces rSsultats : 

ORIGINS DES RHUBARBES ANAI.TSEES 

Rhubarbes asiatiques (taux maximum). 4 gr. 30 

— du Tourmatet (Pyrenees). 3 gr. 20 
— de Jouheaux (PyrdoSes). 3 gr. 80 
— de Besse (Massil’-Central). 3 gr. T3 
— de Toulouse (ptaine). 2 gr. 70 

Ce tableau etablit nelteinent que nos rhubarbes francaises cultivees 

en pays de montagne ont unerichesse en principes actifs en tous points 

comparable aux bonnes sortes asiatiques. 

II est bon d’ajouter d’ailleurs que nos dosages ont porte sur des 

plantes oLg^es de deux a quatre ansau plus, alors que la r^colte en Asie 

lie se fait que lorsque la plante a atteint sa sixieme annee. II est pos¬ 

sible que de nouvelles recherches faites sur nos rhubarbes indigenes, 

lorsqu’elles auront deux ou trois ans de plus, nous donnent des r6sul- 

tats encore plus salisfaisants. 

Mais les rhubarbes ne sont pas seules h etre sensibles k l influence de 

I’altitude. Dans une recherche systemilique des derives anthraceniques 

dans lesgenres Ruaiexel. Polygonum (2) que nous avons'faite il y a quel- 

ques aonees, nous avions deja constate que la plus grande richesse en 

composes anthraceniques se trouvait chez les especes croissant en pays 

d’altitude. 

De memedans une etude des Rhamnacees a anthraquinones (3) nous 

avions pu d^gager des conclusions de mSme ordre, en particulier pour 

le Rhamniis Ahiteriius L. recoll6 en region monlagneuse. 

Enfin, ces derniers temps nous avons pu nous procurer deux Rhamnus 

pyrenfiens, Rhamnus pumila L. et Rhaumus alpina L. (4), qui n’ont fait 

que mieux preciser nos constatations. 

En particulier le Rhamnus alpina que nous avons i^ludie avec une de 

nos collaboratrices, M"*" Matuou (3), s’esl manifeste k nous comme la 

Rhamnacee indigene la plus riche en anthraquinone connue A ce 

jour. 

A ce titre ce Rhamnus merite que nous lui accordions une place par- 

ticuliere dans cet expose. 
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L’^chanlillon examine provenait du Laureate dans les Pyrenees ari6- 

geoises k 2.000 m. d’altltude et cueillL au mois de juillet 1931. 

Le dosage des d6riv6s anthrac6niques nous a donn6 les chiffres sui- 

vants, apres extraction des glucosides : 

Ecorce de la tige.i gr. 10 •/« 
Fruits.3 gr. 15 — 
Feuilles.2 gr. 03 — 

■ Ligneuz de la tige.1 gr. 50 — 

Cette richesse en composes anthrac6niques depasse debeaucoup celle 

trouv6e dans les autres Rhamnacees. Ce taux attaint celui des meil- 

leures rhubarbes de Chine et, chose int^ressante ci noter, I’altitude A 

2.000 m. est la m6me dans ces 2 cas. 

Et.si le dosage confirme ce taux elev6,1’examen microchimique ne 

souligne pas moins I’abondance des derives de I’anthracfene. En effet, le 

trailement des coupes du Rhamnus alpiiia par les vapeurs d’ammo- 

niaque ou par la pyridine a permis de d6celer la presence massive de 

ces composes dans les rayons m6dullaires, la p6riph6rie de la moelle et 

le parenchyma lib^rien. 

Bien plus, et c’est li le point le plus interessant, on trouve, en outre, 

des anthraquinones dans certaines zones circulaires du parenchyma 

ligneux lignifi6, les cellules qui en renferment sont Isoldes ou en pelits 

groupes, surtout dans le voisinage des vaisseaux et des rayons m6dul- 

laires. Or, on ne Irouve de glucosides dans le parenchyma ligneux 

lignifie que lorsque leur proportion dans la plante depasse la teneur 

moyenne, pour une raison quelconque, et dans le cas present, tres pro- 

bablement I’altitude. Le taux de i gr. 50 que nous avons trouv6 dans le 

ligneux de la tige est le plus 61ev6 que nous ayons jamais rencontr6 

dans ce tissu. 

On voit done par tons les faits que nous venons de rapporter que 

I’altitude parait jouer un r6le preponderant dans la richesse des 

derives anthrac6niques, action importante k retenir pour tons ceux qui 

s’intaressent la culture ou h la r^colte des plantes purgatives k anthra¬ 

quinones. 
D' E. Maurin, 

Professeur de Matifere MMicale 
a la Faculti de m^decine et de pharmacie de Toulouse. 
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Sur la determination rj^ide 
de I’indice d’acdtyle des corps gras. 

Deux m6thodes sont principalement utilis6es pour doser les oxhydriles 

libres contenus dans les matieres grasses ; celle de Lewkowitsch, publifee 

dans son ouvrage classique (1) et celle indiqu6e plus r^cemment par 

E. Awnafi (2). Dans la premiere, I’isolement de la graisse acetylee, 

s6chee, et bien neutre, demande beaucoup de soin et de temps; laduree 

des operations est cousiderablemenl reduite dans la seconde m6thode. 

oil Ton 6vite I’isolement du derive ac6tyl6 en entratnant I’exces d’agent 

d’ac6tylation par le xylol. 

Nous avons cherche, d’une part, cl effectuer I’acetylation aussi rapide- 

ment que possible, et, d’autre part, eviter mSme I’entrainement par k 

xylol. Nous pensions n’obtenir ainsi que des r^sultats approch6s i 

quelques centiSmes pres, resultats suffisants pour le but que nous nous 

proposions : fixer simplement I’ordre de grandeur d’un indice d’ac6tyte 

d’une graisse; mais de nombreuses determinations ont montre que les 

differences avec les nombres obtenus par les deux methodes rappelfes 

ci-dessus etaient le plus souvent inkrieures au centieme. 

Pour I’acetylation rapide, il suffit de s’adresser aux precedes clas- 

siques d’acetylation de la technique organique, ou I’esterification par un 

chlorure d’acide (ou un anhydride) s’effectue en presence de pyridine 

IEinhorn et Hollandt (3)] ou de soude caustique [Scuotten et Bau¬ 

mann (4)]. L’idee de les appliquer au dosage des oxhydriles n’est d’ail- 

leurs pas nouvelle : VerlE\Y k deux reprises (3) indique des techniques 

de dosage des alcools et des phenols basees sur ce principe. L’auteur 

note les'insucces de determination quantitative de ces composes oxhy¬ 

driles, notamment dans les cas d’especes tres volatiles dont les vapeurs 

se repandent dans le recipient sans subir I’acetylation : cet inconvenient 

n’est pas a redouter avec les acides-alcools esterifies par le glycerol. 

Par contre, on aurait pu craindre quelque reaction secondaire (deshy- 

dratation par exemple) avec les acides-alcools; Freundler (6) a attire 

I’attention en effet sur certaines restrictions que comporte la methods 

d’acetylation en presence de pyridine : c’est ainsi que la combinaison 
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moleculaire d® chiorure de benzoyle et de cette base est susceptible de 

benzoyler et de d^shydrater., Mais nos resultats montrent qu’il ne 

se produit rien d’analogue dans le cas particulier des huiles type 

Principe. — La raaliere grasse est ac6tyl6e h 100“, en une heure an 

maximum, par I’anhydride ac6tique en exces en presence de pyridine. 

Appes acli&n de I’eau sur le produit de I’opSration, un titrage acidime- 

trique indique la quantity d’acide acelique non transforme en derive 

ac^tyle. 

Un essai semblable effectue sur le reactif ac6tylant seul permet de 

determiner la quantile d’acide acetique lib^rable. 

La difference donne la quantity de cet acide employ^ A resWrificatioa 

des oxhydriles. 

Le reactif. — Nos premiers essais sur les huiles ont ete faits sans 

rien changer A la composition du rdactif utilise par Vercey en 1928, 

soil : 

Anhydride acAtique contenant 5 de chiorure d’acetyle. 1 partie. 
Pyridine pure anhydre.2 parties. 

D’aprAs I’auteur, le cblorure d’acetyle intervient comme catalyseur : 

il estArifie I’alcool, puis I’acide chlorhydrique libAre reagit sur I’anhy- 

drjde cn regenerant le chiorure d’acide, suivant : 

(C1P.G0*,«0 + CIH = ClP.COni + ClPCOCl. 

Nous ulilisons les produits commerciaux dAnommes purs ; le chiorure 

d’acetyle et I’anhydride acetique sont de nouveau rectifies au laboratoire 

au moyen d’une colonne Vigreux, en recueillant la fraction 51“ A 52“ 

pour le premier et la fraction 135“ A 140“ pour le second (espAce pure 

Eb. 136*4). En outre la pyridine (Eb. 115“ A 116“) est sAchee soit sur 

potasse caustique, soit, comme I’indique Freundler (6), sur anhydride 

phosphorique. 

Ce reactif fraichement pr6par6 est incolore ou A peine teinte en rose; 

mais au bout de quelques heures, et conserve en flacon jaune bouche 

6meri, il se colore en rouge, puis en violet, et fonce de plus en plus avec 

le temps. Au bout de quelques jours, il est pratiquement inutilisable, la 

teinte brune gAnant fortement le virage du dosage acidim6trique final 

en presence de phtaleine du phenol. Cette coloration semble inevitable 

malgre tout le soin apport6 a la purification des produits employAs. Au 

reste, Freundler (6) a observA cette transformation dans le mAlange de 

pyridine et de chiorure de benzoyle ; il attribue cette coloration A une 

matiere AtrangAre, mais n’a Jamais pu isoler, par distillation frac- 

tionnAe de 1 K“ de base, une fraction qui ne donnAt pas de coloration 

violette. 

Nous avons AvitA cette altAration du reactif en preparant A I’avance le 



356 B4¥HO:VD DEL4BY et YVONNE BBEVGNOT 

melange d’anhydride et de chlorure, melange de conservation parfaite; 

il suffit d’y ajouter la pyridine au moment de I’usage. 

D autres raisons nous ont amenes a modifier la formule de ce r6actif. 

Dans nos premieres experiences, la dur^e de I’acetylation etait de trois 

cl qualre heures; or, le litre acidimetrique de I’essai l6moin, maintenu 

au bain-marie bouillant pendant ce temps, variait de 1 /60 environ par 

rapport au litre de I’essai non chauffe : il etait done necessaire de pro- 

ceder chaque fois Si un es^ai t6moin, chauffe dans les memes conditions 

que I'essai d acetylation, ce qui augmintait la duree des manipulations. 

De plus, essai temoin et essai d’ac6tylation portes plus de deux heures 

au bain-marie se coloraient en brun et la coloration s’accenluait encore 

au dels,; le virage 6tait alors plus difficile ^i saisir. 

Nous montrerons plus loin que, dans la determination de I'indice 

d’acetyle des corps gras, le chlorure d’acStyle ajoul6 au r^actif n’est pas 

necessaire. Aussi, nous avons utilise par la suite le simple melange : 

Anhydride aedtique (Eb. 135-140°).1 partie. 
Pyridine (Eb. 115-1160) sdeh^e sur P*0‘.2 parties. 

Ce rfeactif acelylant reste longtemps incolore; son litre ne varie pas; 

aucune coloration genante ne se produit lorsqu’on le maintient h 100°, 

rneme plus de deux heures. 

Verley en collaboration avec Bolsing (5) ulilisait autrefois, pour I’ace- 

tylation des alcools et des phenols, le melange de 120 gr. d’anhydride 

acetique et de 880 gr. de pyridine. 

Tecii.nioue. — Toute la verrerie employee dans celte determination 

doit eire parfaitement seche. 

Peser 1 e 3 gr. de matiere grasse dans un tube de verre (3 4 4 ctm. 

de long et 12 mm. de diametre). Introduire celui-ci dans un recipient ci 

fond plat (ballon, fiole conique, etc ), de 123 Si 130 cm*. Faire couler 

dans le recipient 10 cm* de reactif acetylant, au moyen d’une pipette 

jaiigee, par ecoulement libre vertical et sans toucher les bords du reci¬ 

pient. Fermer le recipient par un bouchon de caoutchouc traverse par 

un tube de verre (environ 1 m. de long et 6 ii 9 mm. de diametre) ser¬ 

vant de i-efrigerant (*). 

Dans un recipient identique, faire couler avec les memes precautions 

10 cm* de reactif acetylant. Boucher de la meme maniere. Geci constitue 

le temoin. 

Essai et temoin sont plonges dans I’eau bouillanle maintenue telje 

Cendant une demi-heure Si deux heures au maximum (*); dans la pra- 

1. Pour let determinitions en series, on utili§erait avec avantage des vases 
bouchhs a I’dmeri; sur les bouchons seraient sondes les tubes r6rrigerants. 

2. Le niveau de 1 eau doit teujours rester de 2 i 3 ctm. au-Jessus du niveau du 
11 juide 4 I’lnterieur du recipient. 
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tique, pourles huiles type ricin, une dur6e de chaufTage de une demi- 

heure est suffisante (voir les r^sultats plus loin). 

Laisser refroidir; laver soigneusemenl a I’eau distill6e I’int^rieur des 

tubes, la surface ext6rieure des bouchons, les cols des ballons en 

recueillant evidemment les eaux de lavage dans les recipients corres- 

pondants. Une legere 616valion de temperature se manifesto par suite 

de I’hydratation de I’anhydride. Plonger alors les recipients dans I’eau 

froido, et quand le temoin et I’essai ont atteint la meme temperature, 

titrer par la soude environ demi-normale en presence de phtal6ine du 

phenol comme indicateur. 

Le temoin ayant exig6 N centimetres cubes de soude de titre t, et I’essai 

{p grammes de corps gras) etant neutralise par n centimetres cubes de 

la mfime solution alcaline, I’indice exprime en milligrammes d’acide 

acetique par gramme de corps gras est: 

60 — li) < 

l> 

Si I’huile presente un indice de saturation exprim6 par n centimetres 

c ibes de soude de titre t pour 1 gr. de corps gras, I’indice devient : 

Remarques sur cette technique. — Pour obtenir des resultats con- 

cordants, I’attention estattir6e sur la necessite de faire les deux preie- 

vements de reactif ac6tylant de facon rigoureusement identique. C’est 

la principale cause d’erreur, dejoi signalee parVERLEY : une erreur de 

0 cm’, Oo (I goutte environ) dans le prelevement a entrain6 une diffe¬ 

rence de 3,27 lors d’un litrage de menthol effectue avec de la soude 

normale. Aussi, avons-nous indiqu6 ci-dessus de se servir de pipettes 

a tige fine bien calibree et k ecoulement libre vertical. La mfeme pipette 

servira aux deux prelevements effectues I’un suivant immediatement 

I’autre. 

Dans des determinations de ce genre, le temoin doit etre soumis 

exactement aux memes traitements que I’essai. II sera done bon de 

chauffer celui-lh dans les memos conditions que celui-ci. De nom- 

breuses experiences nous ont cependant montre qu’avec le reactif sans 

chlorure d’acetyle, tel que nous I’adoptons finalement pour les graisses, 

le titre du temoin apres deux heures de bain-marie ne varie pas sensi- 

blement par rapport A celui determine avant ebauffage. 

La precaution la plus importante k observer, sous peine d’erreur 

appreciable, est d’effectuer les tirages acidimetriques de I’essai et du 

temoin sur les solutions convenablement refroidies, amenees ci la 

meme temperature. 

Experiences. — Parmi nos nombreux essais, nous indiquons ci-des- 
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SOUS ceux effectues sur deux echanliilons diff^renls d’huile de ricin 

officinale soil pure, soil ni§lang6e d’huile d’olives ou d’hoile de Jat-ro- 

plia en proportions connues. Nous avons tenu 6galement ci verifier 

I’exactifude de la m§thode sur deux esters d’acldes-alcools k poi»is 

moleculaire peu elev^ : le lactate et le tartrate d’6thyle. 

I. — Essais sur l’huile de ricin. 

a) .lu moyen da reactif acetylant renferniant da chlonire (facetyle. 

— L’indicc de I'huile de ricin determine par la methode d’AivDRE etait de 

177,3. Dans la premiere colonne sont indiquees les durees de I'acetyla- 

lion en presence de pyridine ; dans les deux suivantes, les indices 

d’ac6tyle correspondants trouv6s, soil en ayant porle le t6moin au bain- 

marie bouillant pendant le m6me temps que I’essai (colonne A), soil au 

contraire en titrant le temoin non soumis a Faction de la chaleur 

(colonne B): 

Ces essais monlrent de suite qu’une heure d’ac^iylation suffit pour 

oblenir I’indice exact. En prolongeant au deli la duree de I'esterifi- 

cation, le reactif s’altfire et les nombres s’6cartent d’autant plu.s du 

resultat correct que cetle dur6e augmente. Dans ces conditions, le 

temoin doit 6tre soumis parallelement au chauffage comme I’essai sous 

peine de s’ecarler davantage encore de I’indice reel. 

Une autre huile de ricin dont Findice d’acetyle determine par la 

methode d’ANDRE a donne 171,3 el par celle de Lewkowitsch 170.7 

(exprim^ en acide ac6tique) nous a fourni dans trois essais au moyen 

du rdactif ac6tylant avec chlorure d’ac6tyle les nombres suivanls ; 

108,7, 170,4 et 170,6, soil en moyenne 169,9. 

Au moyen du m6me reactif, nous avons determine les indices de 

mdlanges d’huile de ricin avec de I’huile d’olives ou de i'huile de 

datpopha. 

Huile d’olives. . . . 88,6 30 minutes. 89,1; 89,S 
Huile de -Jatropha . . 40 2 heures. 39,2; 40,2; 40,6 

b All moyen da reactif acetylant sans chlorure d’acetyle. — Pour le 
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premier echantillon d’huile de ricin (indice Andre : 117,3), nous avons 

1 heure.. 182,3 182,9 
30 minutef. 180,3 180,3 

Les memes conclusions peuvent etre formuldes que pour les essais 

pratiques au moyen du reaclif contenant du chlorure d’acetyle; une 

acetylation de trente minutes suffit mfirae pour obtenir I’indice r6el 

(difference 1,6 ®/o en plus du nombre obtenu par la m^thode d’ANDRE) 

el nous avons dil plus haut les avantages du reactif conslitue simple- 

ment par le melange d’anhydride ac6tique et de pyridine. 

II. — Essais sur les esters d’acidks alcools. 

a) Lactfite delhyle (indice d’acetyle theorique : 508,4). — Le produit 

commercial a ete rectifi6 (Eb. 153-154°) : il etait parfaitement neutre. 

L’indice theorique avec une faible erreur de 0,7 »/„ n’a el6 obtenu 

qu'apres un chauffage de une heure trois quarts pour des prises d’essai 

comprises entre 1 gr. 50 et 2 gr. La vitesse d’ac6tylation est done infe- 

rieure a celle des huiles type ricin ; on remarquera que dans le lactate 

d’ethyle les deux fonctlons sont contigues, alors qu’elles sont s6parees 

par dixalomes de carbone dans I’acide ricinol6ique. 

b) Tartrate d’ethyle. — L’indice d’acetyle theorique de cet ester est 

582,5. L’dchantillon dont nous nous sommes servis presentait un faible 

indice de saturation. Nous en avons tenu compte dans le calcul de 

I’indice d’ac6tyle exprim6 dans ce cas par : 
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N, n, p t ont et6 d^finis pr^cedemment; a repr6sente la quanlil6 en 

grammes d’acide tartrique libre contenu dans 1 gr. de substance. 

Apr6s une heure d’ac6tylation, I’indice obtenu est 596,4, soil une 

erreur par exces de 2,3 

Cette mSthode de determination de I'indice d’acfityle au moyen de 

I’anhydride ac^tique (avec ou sans chlnrure d’ac^tyle) en presence de 

pyridine donne done des resultats suffisamment rapproches de ceux 

fournis par les techniques de Lewkowitscu ou d’ANDRE, r6sultats consi- 

der6s comme exacts. Pour des raisons de commodite dans la conser¬ 

vation du reactif, nous utilisons de preference celui compose unique- 

ment d’anhydride acetique el de pyridine. Outre les avantages de 

simplicite et d’exactitude suffisante, celte meihode pr6sente encore 

celui de la rapidite : une heure d’ac6tylation au grand maximum sufflt 

dans le cas des huiles type ricin et un manipulateur exerce pent faire 

23 k 30 determinations par jour. Enfin, le reactif est lui-meme peu 

cofiteux, si Ton recupere la pyridine pure quienlre dans la composition; 

les residus d’operation peuvent etre dislilles en presence d’un exces de 

soude caustique : e 92 h 93 il passe I’hydrate C'H’N, 30H’ ; h 100° I’eau ; 

et finalement k 115 h 116 la pyridine que Ton seche sur potasse caus¬ 

tique ou sur anhydride phosphorique pour s’en servir ci nouveau. 

Pendant I’impression de cet article, nous [avons eu connaissance 

d’un travail recent sur le me.me sujet (S. Marks et R. S. Morrell, TJie 

Analyst, 56, p. 428, 1931). Au cours de recherches sur des produits 

d’oxydalion du jl-eloeostearide exirait de I’huile de Tung, produits tres 

sensibles k Taction des alcalis et peut-eire alterabtes sous Taction de la 

chaleur, les auteurs se preoccuperent de doser les oxhydriles de ces 

derives, en 6vitant toute Elevation de temperature ; et ils effectuferent 

egalement Tacetylation en presence de pyridine, ainsi que V. L. Peter¬ 

son et E. S. West (Joiirii. Biol. Chem., 74, p. 379, 1927) Tavaient appli- 

quee «i divers glucides. 

Marks et Morrell utilisent un reactif compose de 1 partie d’anhy¬ 

dride acetique et de 3 parties de pyridine, centre respectivement 

1 partie et 2 parties dans celui que nous avons employe (Peterson et 

West indiquent ces dernieres proportions, mais en volumes). Les 

resultats obtenus de part et d’autre sur Thuile de ricin sont satisfaisants. 

Cependant, les auteurs britanniques comparent leurs nombres i une 

valeur moyenne de Tindice d’ac6tyle, et leurs r6sultats s’accordent 

ainsi ^ 2 °/o pr6s de cet indice moyen pour des determinations effectu^es 

k la temperature ordinaire ou k 37° aprfes vingt-quatre heuresde contact 
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et 4 "/o pr6s pour celles effectu^es apr6s quinze minutes de chauffage 

cl 100°. Mais I’indice d’ac6lyle de I’huile de ricin varie entre des limites 

assez 61oign6es (150 i 181 pour les huiles pharmaceutiques), etles deux 

6chantillons dont nous nous sommes servis presentaient entre eux une 

difference de pres de 4 °/o: pour cette raison, nous avons preferd com¬ 

parer nos resultats aux nombres trouv6s par les methodes d’ANORE ou 

de Lewkowitscr appliqu^es respectivement A ces dchantillons. 
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{Faciilte de Pbarnmcie de Paris.) 

Recherches sur les fermentations amylolytiques. 

IV. — INFLUENCE DE QUELQUES DIAMINES ET DE LEURS CHLORHYDRATES 
SUR LA SACCHARIFICATION DE L’AMIDON 

PAR LA PANCREATINE, LA SALIVE ET L’EXTRAIT DE MALT 

De nombreuses fermentations amylolytiques realisees en presence 

d'amines grasses (1, 2, 3, 4, 5, 8,18) et deleurs chlorhydrafes nous ont 

permis, dans des travaux ant^rieurs, d’aboutir aux conclusions sui- 

vantes : 1° le pouvoir amylolytique de I’extrail aqueux de malt, de la 

salive humaine et de la pancreatine officinale est inhibe par les amines 

grasses libres; 2° le pouvoir amylolytique de I’extrait aqueux de malt 

n’est pas influence par les chlorhydrates d’amines grasses ; 3° le pouvoir 

amylolytique de la salive humaine et de la pancreatine officinale est 

renforce par les chlorhydrates d’amines grasses. 

Le present travail a eu pour objet de rechercher si ces conclusions 
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peu-veiit 16gilimement etre etendjies aux diamines grasses el k leurs 

chlOThydrates. 

A cel effet, en suivantles memes techniques experimentales, nous 

aTons 6tudi6 I’influence de I’ethylene diamine NH” — CH’—CIP—NH" 

delabutylenediamineou putrescineNH* — CH’—CH"— CH’— CH' — NH* 

et de la pentamdthylenediamine ou cadav^rine NH’ — CH’ — CH’ — CH’ 

— CH’ — CH’—NH’ sur la lyse de I’empois d’amidon par les prepa¬ 

rations amylolytiques precit6es. Nousavonsensuite determine I’inlluence 

des chlorhydrates de ces bases sur les m6mes fermentations. Nos 

r6sultals sent exprim^s avec les mfimes conventions que dans nos 

m^moires precedents : en particulier, nous convenons d’exprimer les 

sucres r^ducteurs en gramme de maltose anhydre forme dans 100 cm' 

d'empois, ce qui ne saurait prSjuger en aucune sorte que la presence 

de ce sucre dans les produils des fermentations soil exclusive de f.ous 

autres (32, 33). 

Rappelons brievement quelquos points particuliers de'la chimie des 

diamines grasses. Ces substances se caracterisent par la forte alcalinite 

de leurs solutions aqueuses; elles s’unissent en effet a I’eau avec la plus 

grande facilite donnant des oxydes d’ammonium, du type It — NH’ 

— 0 — NH’ — R, d’allure franchement basique. Ces solutions sont cau.s- 

liques et se carbonatent rapidement. La salification par I’acide chlorhy- 

drique donne des bichlorhydrates, bien cristallises, qui s’hydrolysent en 

solution aqueuse en developpant une reaction acide. Les diamines et 

leurs sels sont assez stables, toutefois par perte de NH’ leur molecule 

pent se cycliser en donnant I’imine correspondante. 

Ces diff6rentes considerations nous incitent a pr^ciser nos conditions 

experimentales. 11 est evident que les diamines introduites dans les 

milieux se sont carbonatees en cours de fermentation, celle-ci ayant eu 

lieu en atmosphere confin6e d'air, mais non en presence d’un gaz inerte, 

de telle sorte que ces fermentations se sont deroulees en fait en presence 

de quantiWs variables de carbonates de diamines associes aux diamines 

demeurees libres; mais, en raison de I’hydrolyse importante que subis- 

sent ces carbonates en solution diluee, nous ne pensons pas que leur 

presence ait pu modifier sensiblement nos r^sultals. 

Une source d’erreurs plus importantes eblpu resulter de la presence 

d’ammoniaque libre dans les solutions aqueuses des diamines; nous 

avons utilis6 des solutions recentes et v^rifie que fammoniaque n'y 

existait qu’A I’^tat de traces infimes. 

Les milieux contenant des dichlorhydrates possSdaient un pH de 

I’ordre de 5,3 6,5So, suivant les quantiles presentes de ces sels; afin 

d’exclure I’influence propre d’une acidity aussi forte, nous avons effectue 

une seconde s6^rie d’experiences apres saturation de I’acidite chlorhy- 

drique jusqu’A pH 7 — 7,5 SO, ce qui revient k operer avec un melange de 

dichlorbydrate et de monochlorhydrate riche surtout en ce dernier sel. 
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Les milieux contenantdes diamiaes libres poss^daient un pH allant de 

^ suivant les quantites de diamines ajoutees, les pH depassaient 9 

pour les proportions de diamines sup^rieures it 0,010 en cours de 

fermentation ces pH s’abaissaient d’environ 0,5 unit6 Sorensen (12, 13, 

14, 15, 17, 22, 27). . . 

Toutes ces conditions particuliferes sent n^cessaires i connaitre pour 

comparer et uliliser valablement les resultats indiques. 

Nous avons, comme dans nos recherches anterieures, opere sur de 

’empois de feeule de pommes de terre ^ prepare avec de I’eau frai- 

chement distill6e, cuit cinq minutes ci I’ebullition; utilisant des fecules 

d’origines diverses, nous avons enregistre toutes chosesegales d’ailleurs 

(cuisson, maturation), de sepsibles variations dans le rendementdes fer¬ 

mentations (12, 13, 24); aussi bien avons^nous prepare avant chaque 

serie d’experienees de grandes quantites d’empois que nous avons soi - 

gneusement homogeneisees avant de les repartir dans les echantillons, 

afin d’assurer aux fermentations des conditions aussi exactement com¬ 

parables que possible. Par ailleurs, sur un meme empois, chacune des 

diverses preparations amylolytiques utilis6es s’est revelee inegale- 

ment active. La salive provient du melange des trois salives de trois 

adultes sains, elle fut recueillie k diverses heures de la journee, dilute 

au demi et filtr^e sur coton, jamais sur papier (11); une meme serie 

d’exp6riences a toujours 6td realisee avec le m6me melange de salives, 

Factivite amylolytique de ces melanges, mesuree sur le m6me empois, 

a pr^sent6 des variations de Fordre de 20 de la limite iuferieure. 

L’extrait aqueux de malt obtenu comme dans nos recherches ant6- 

rieures (1, 2, 3, 4, o, 18), par maceration, pressuration et filtrations, 

et la solution hydroglycerin6e h 5 “/„ de pancreatine Codex ont donne 

lieu aux memes remarquei et ont 6te utilises avec les m4mes pre¬ 

cautions. 

Toutes les fermentations ont eu lieu a 45° (12, 13, 13),.en presence de 

toluene (1, 25, 31); elles ont dure un temps variable generalement com- 

pris enlre trois et quatre heures. Toutes ces indications nous paraissent 

utiles k signaler en raison del’extreme sensibilite des amylases-utilis^es 

aux conditions du milieu, sensibilite qui a fait Fobjet de nombreux 

travaux de Bierrv, Duclaux, Eferont, Fernbach, Ford, Giaja, V. Henri, 

Grimbert, Gerber, Kjeldahl, Lisbonne, Ferane, de Fonseca, van 

Laer, etc., et plus recemmentde Ambard, Fabre (12,13,14), Fleury (15), 

Penau (12, 13, 14). 

Resultats. — 1“ Action des cblorhydrates. Sauf indication contraire, 

la quantity de preparation amylolytique utilisee a et6 de 5 cm" quelle 

que soit sa nature. 

Les resultats experimentaux sont reunis dans le tableau I, on remar- 
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quera que les quantit6s de chlorhydrates de diamines ajoulees a 100 cm* 

d'empois sent du meme ordre de grandeur que les quantit6s de chlorhy- 

drates d’amines utilis6es par DESCREzet Moog, dans leur travail initial (8) 

et par notre collaboraleur Molinier, et nous-m6mes dans nos prec6- 

dentes recherches {loc. eit.). Les r6sultats obtenus en presence de 

NH'—CH* — CH* — NH*.2C!H sont group^s en deux colonnes, celle de 

gauche represenle I’effet d’activalion le moins favorable et celle de 

droite TefTet le plus favorable, I’^cart important qui rfegne entre ces deux 

limites rend cette notation n^cessaire dans le cas particulier de I’ethy- 

lenediamine. 

Avec les chlorhydrates de putrescine et de cadav6rine, ainsi qu’avec 

le monochlorhydrate d’^thylenediamine, pareille distinction n’est plus 

necessaire, les determinations exp^rimentales ayant donn6 des r6sullats 

plus groupes dont nous donnons les valeurs moyennes. 

Tableau I. — Resultats ezperimentaux. 

Action des chlorhydrates. 

Extrait de malt (5 cm’ pour 100 cm’ d’empois). 

enfp'loylos 
DICHLORHYDRATE 
d'6thyl6nediamine 

MONOCHLORHYDRATE 
d'6thyl6nodiamine 

DICHLORHYDRATE DICHLORBY 
de putrescine de cadav6 

0 (t6mom) 1,05 1,00 * 1,02 1,05 1,04 
0 gr. 002. 1,04 1,01 1,09 1,06 1,04 
0 gr. OOS. 1,06 1,00 1,08 1,07 1,02 
0 gr. 010. 1,05 0,99 1,02 1,05 1,06 
0 gr. 020. 1,03 1,01 1,03 1,05 1,03 

Solution de pancreatine officinale (5 cm‘ pour 100 cm’ d’empeis) 

0 (tOmoin) 0,99 1,01 0,99 0,99 1,00 
0 gr. 002. 1,10 1,01 0,98 
0 gr. 005. 0,98 1,18 0,99 1,00 0,93 
0 gr. 010. 0,99 1,20 0,99 1,02 0,98 
0 gr. 020. 1,08 1,21 1,02 1,01 0,98 

Salive humaine a demi (5 cm’ pour 100 cm’ d’empois). 

0 (tOmoin) 0,91 1,01 1,00 0,97 0,98 
0 gr. 002. 0,95 1,06 0,99 1,00 0,99 
0 gr. 003. 0,98 1,09 1,02 1,02 1,00 
0 gr. 010. 1,02 1.16 1,02 1,06 1,03 
0 gr. 020. 1,08 1,22 1,07 1,08 1,(6 

Le tableau II r6unit les coefficients d’activation des chlorhydrates des 

diamines calcules d’apres les donnees du tableau I et suivant la dOfini- 

tion qui en fut prec6demment indiqu6e {loc. cit.)-, le tableau II com- 
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porte en outre les coelficients correspondants des chlorhydrates 

d’amines (2, 3, 4), ceux-ci rapportes litre documentaire : ils furent 

6tablis, en effet, en prenant pour base des fermentations conduites en 

presence de 2 cm’ de solution de pancreatine seulement. 

Tableau II. — Coefficients d'activation 

(pour la dose de 0,010 

CnLORHTDRATES AJOCTES 

Bichlorhydrate d’ithylinediamine 
Chlorhydrate d'ethylenediamine. 
Bichlorhydrate de putrescine . . 
Bichlorhydrate de cadav6rine. . 
Chlorhydrate de methylamiae. . 
Chlorhydrate de dimAthylamine 
Chlorhydrate de trimethylamine. 
Chlorhydrate d’6thylamine . . . 
Chlorhydrate de diSthylamine. . 
Chlorhydrate de triethylamine. . 
Chlorhydrate de propylamine . . 
Chlorhydrate d’isoamylamine . . 

e^maU PANCREATINE SALIVE 

0,00 0,00 A 0,19 0,18 a 0,20 
0,00 0,00 0,02 
0,00 0,03 0.09 
0,00 0,00 0,05 
0,00 0,40 0,52 
0,00 0,26 0,53 
0,00 0,13 0,46 
0,00 0,66 0,39 
0,00 0,33 0,2.5 
0,00 0,16 0,15 
0,00 0,12 0,13 
0,00 0,08 0,04 

L’examen des tableaux I et II permet de poser les conclusions sui- 

vantes : 1“ les chlorhydrates de diamines, tout comme les chlorhydrates 

d’amines, sont sans influence sur I’activite saccharogdnique de I’exlrait 

de malt; 2“ les hichlorhydrates d’dthylenediamine et de putrescine 

influencent favorablement I’activit^ saccharog6nique de la pancreatine 

officinale, mais celte influence est inconstante et generaleuient peu 

importante; le monochlorhydrate d’eihyienediamine et le bichlorhydrate 

de putrescine sont au contraire sans influence; 3“ les chlorhydrates 

des diamines influencent favorablement I’activite sacchar<ig6nique de la 

salive humaine; 4“ en tons cas, la seconde fonction chlorhydrate 

d’aiiiine ne renforce I'influence de la premiere et le bichlorhydrate 

d’6lhyl6nediamine n’est ni plus actif que le chlorhydrate’di- methyl- 

amine ni plus actif que le chlorhydrate d’ethylamine; 5“ la presence 

simultanee d’une fonction chlorhydrate d’amine primaire pt d’une fonc¬ 

tion amine primaire libre attenue sensiblement ou annule I’influence 

de la molecule (cas du monochlorhydrate d’ethylenediamine). 

L’etude du mecanisme par lequel la fonction chlorhydrate d’amine 

pent exercer une influence favorisante sur les amylolyses est l objet de 

recherches necessairement longues en raison de la multiplicite et de 

I’interdependance des facteurs entrant en jeu. Ce mecanisme pent 

s’apparenter & faction des acides amin6s (23, 28, 29, 30) ou des chlor- 

hydrates d’ammonium quaternaires (5). 
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2“ Action des diamines. — Les resultats exp4rimeataux sont r6unis 

dans le tableau III, on peut constater ais^ment leur grande homog6neite. 

Tableau III. — Resultats ezperimentauz. 

Action des diamines. 

Exlrait de malt. 

DOSES EMPLOYEES iXHYLEXEDIAMISB POTRESCI.NE CADAVERINK 

0 (T^moin). 1,02 0,99 1,95 
0 gr. 002 . 0,94 0,92 0,87 
0 gr. 005 . 0,78 0,89 0,81 
0 gr. 010 . 0,52 0,67 0,70 
0 gr. 020 . 0,26 0,56 0,49 

Solution de pancreatine officinale. 

0 (Temoinl. 1,00 0,98 1,05 
0 gr. 002 . 0,83 0,88 0,87 
0 gr. 005 . 0,58 0,62 0,81 
0 gr. 0-10 . 0,35 0,37 0,70 
0 gr. 020 . 0,22 0,22 0,49 

Salive liuinaine an demi. 

O(TOmaii). 0,96 0,97 0,99 
0 gr. 002 . 0,80 0,90 0,85 
0 gr. 005 . 0,68 0,53 0,72 
0 gr. 010. 0,42 ■ 0,32 0,56 
0 gr. 020 . 0,27 0,21 0.48 

Le tableau IV r^uuit les coefficients d’inactivation correspondants 

aux diverses concentrations on diamines consideries. 

Tableau IV. — Coefficients d'inactiration 

PANCREATINE 

ithyidT" 

0,002 0,08 
0,905 0,23 
0,010 0,49 
0,020 0,74 

0,97 0,17 
0,10 0,23 
0,32 0,33 
0,44 0,53 

0,17 0,10 
0,42 0,31 
0,65 0,62 
0,78 0,77 

0,17 0,17 
0,23 0,28 
0,33 0,56 
0,53 0,72 

0,07 0,14 
0,45 0,27 
0,67 0,43 
0,78 0,31 

i e tableau V permel de comparer les coefficients d’inactivation des 

amines (2,3, 4), et des diamines k la concentration de 0 gr. 010 •/», a 

la reserve d^ji faitepour I’inlerpr^tation du tableau II. 
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Tableau V. — Coefficients d’inactivation. 

(pour la dose de 0,010 p. 100). 

AMINE OU DIAMINE EXTRAIT DE MALT PANCREATINE SALIVK 

ElhylAnediamine. 
Butylenediamine. 
Pentamdthylftiiediainine . . 
Mdthylamine.. . 
Dimethylaminc. 
Trimethylamine. 
Ethylamine. 
Diethylainine. 
Triethylamine. 
Propylamine. 
Isobutylamine. .. 
Isoamylamine. 

0,49 0,65 0,56 
0,32 0,62 0,67 
0,33 0,32 0,43 
0,69 0,91 
0,67 0,86 0,90 
0,56 6,73 0,89 
0,64 1,00 
0,51 » 0,57 
0,37 
0,27 0,76 0,50 

» 0,40 
0,37 0,24 0,26 

COURBE 1. 

Oi doanees: milligrammes de maltose anhydre formOs dans 100 cm* d'empois. 
Abscisses: milligrammes de cadavOrine on de son dichlerliydrate ajoutOs a 100 cm* 

d'empois. 

suivantes : 1* les diamines, cooome les amines, exercent une influence 

inhibitrice sur I’activite saccharogdniquede I’extrait aqueux de malt, du 



368 F. CAUJOLLE et P. ROCHE 

solul6 hydroglycerin6 de pancreatine officinale et du melange des trois 

salives humaines; 2" cetle influence croit avec la concentration de la 

diamine dans le milieu fermentaire; 3“ I’extrait de malt est inactive 

COURBE 2. 

Ordoanees : milligrammes de maltose anhydre formas dans 100 cm* d’empois. 
Abscisses : milligrammes d'ithylOnediamine ou de son dichlorhyJrate ajoutSs h 

100 cm* d’empois. 

dans une moindre proportion que la pancreatine et la salive; ce fait 

s’est deje manifeste dans I’etude du pouvoir inhibiteur des amines, sauf 

dans le cas particulier de I’isoamylamine (tableau V); 4“ les trois seules 

diamines mises en oeuvre ne permettent pas une interpretation gen6rale 

de I’influence propre de la seconde fonction amine sur le pouvoir inhi- 



SUR LBS FERMENTATIONS AMYLOLYTIQIIES 369 

biteur d6velopp6 par la premiere foqction : ainsi, a concentrations 

•Ogales, rOthylOnediamine a une influence plus faible que I’Othylaniine et 

que son isornOre la dimOthylamine, tandis que les termes diaminOs 

■en C‘ et C paraissent du moins sur la pancrOatine et la salive plus actifs 

que les termes monoaminOs correspondants. 

L’etude du mecanisme par lequel les amines ou les diamines peuvent 

inhiber I’activitO des amylases est extremement complexe. On est tentO, 

COURBE 3. 

Or(Jonnees : milligrammes de maltose anhydre formas dans 100 cm® d empois. 
Abscisses : milligrammes de putrescine ou de son dichlorhydrate ajoutds a 

100 cm® d’empois. 

a priori, d’imputer k I’alcalinitO de ces bases une influence prepondO- 

rantejen comparant les resultats du tableau IV avec ceux que nous ont 

donnes I’ammoniaque et la soude, nous avoUs remarquO que le pouvoir 

inhibileur de FOlhylamine ou de la mOthylamine est, k concentration 

Oquivalente, plus grand que celui de la soude; toujours dans des condi¬ 

tions Oquivalentes de concentration, le pouvoir inhibiteur de I’ammo- 

niaque est superieur Ji celui des diamines, mais inferieur a celui de la 

soude. Ces rOsultats conduisent k penser que I’alcalinitO potentieil© et 

I’alcalinite ionique developpOes dans les milieux par les amines ou 

diamines ne peuvent, au moins pour les premieres de ces bases, expli- 

quer enti^rement leur influence inhibitrice. II semble, au contraire, 

Bull. Sc. Pharm. {Juin 1932). 24 
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que les fails observes traduis^nt une propri6te intrinseque de la’ 

molecule d’amine. Cette propriety est-elle sp6cifique de la fonction 

amine ou des fonclions imm^diatement d6riv6es (diamines, ammoniums 

quaternaires), ou bien appartient-elle aussi aux bases azot6es cycliques 

(pyrrol, pyridine, quinol6ine, etc.), et k leurs d6riv6s d'hydrog6nation? 

C’est Ici une question dont nous poursuivons I’^tude, 6tude jalonnee 

jusqu’ici par des travaux isoles ou fragmentaires, relatifs par example 

4 I’influence de I’aniline (19, 20) on 4 celle de quelques alcaloldes : 

strychnine (9, 34), groupe du Iropane (9, 21), groupe de la quinine (26) 

et morphine (21, 34). 

3" Representation graphiqiie. — La variation du rendement en 

sucres r^ducteurs (exprim^s en maltose anhydre par 100 gr. d’empois), 

en fonction de la concentration du milieu en milligrammes de diamines 

ou de chlorhydrate de diamine peut se represenler graphique- 

ment. 

La courbe I se rapporle au syst^me salive cadav4rine, chlorhydrate 

de cadav6rine. 

La courbe 11 au systeme pancreatine 6thylenediamine, chlorhydrate 

d’ethylfene diamine. 

La courbe HI au systeme extrait de malt putrescine, chlorhydrate de 

putreseine. 

Conclusions. — L’ethylenediamine, la putrescine et la cadaverine 

exercent une influence defavorable sur I’activite amylolytique de 

I’extrait de malt, de la pancreatine du Codex et de la salive humaine. 

Les chlorhydrates de ces bases sont sans influence sur 1’activity amy¬ 

lolytique de I’extrait de malt, ils ne modifient pas ou modifient peu 

I’activite amylolytique de la pancreatine du Codex, mais ils exercent sur 

l’activil6 amylolytique de la salive humaine une influence toujours favo¬ 

rable. 
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F. Caujolle, P. Roche. 

Chef de Travaux 
A la Faculte de MAdecine et de Pharmaeie 

de Toulouse. 

Origine, description et valeur pharraacologique 
d’un aconit nouveau d’Indochine (‘). 

Au d6but de 1930, M. A. Petelot, professeur h I'Ecole d’Agriculture 

de Hanoi, fit parvenir au Laboratoire de Mati^re m^dicale un important 

6chantillon de tubercules d’aconit provenant des environs de Chapa 

(Tonkin), region situde h 1.500 m. d’allitude et au voisinage de la fron- 

tiere du Yunnam. 

M. le Professeur Em. Perrot a bien voulu nous confier I’examen 

micrographique, ainsi que le dosage chimique et le litrage physiolo- 

gique de cetle nouvelle drogue. 

La plante esl vendue couramment sur le marche de Chapa, soit en 

bottes compos^es d’une cinquantaine de jeunes pieds, soit a I’etat de 

tubercules s^pares des parties a6riennes et plus ou moins dessech6s. 

Les habitants I’ulilisent dans des buts th6rapeutiques assez variables, 

apr'Ss diverses manipulations et la considerent, en particulier, comme 

un mMicament merveilleux dans les cas de rhumatismes, de foulures et 

m6me de fractures; ils connaissent 6galement sa haute toxicite. La 

presence d’alcaloides etla toxicite de cet aconit ont, paralt-il, et6 veri- 

fi6es h Hanoi par M. le Pharmacien Capitaine Lozach, des Troupes colo- 

1. Une partie des fails consign^s dans cette note a fait Tobjet d’une note pr61imi- 
naire a I’Association franfaise pour I'Avanccmeat des Sciences, Nancy, juillet 1931- 
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niales, mais, a notre connaissance, celui-ci n’a publie nulle part le 

comple rendu de cette investigation. 

Les aconits sont assez frequents en Extreme-Orient, ob ils servent, 

meme en Indochine, comme remedes dans les buts les plus varies. 

Tatarinow (') et apres lui Porter Smith (*) signalent dejb I’emploi 

de plusieurs aconits. MM. Perrot et Hurrier (“) en indiquent sept 

especes, mais les drogues v^getales que Ton emploie en Indochine sont 

le plus souvenl d’importation chinoise. Selon des renseignements 

personnels qui nous ont btb aimablement communiques par M. le 

D" A. Sallet, qui s’est beaucoup occupe de la medecine chinoise et anna- 

mite, les tubercules d’aconit recoivent, dans le langage local, en raison 

de leur aspect, le nom O Dau qui signifie tete noire. On les utilise trbs 

frequeminent, aprbs des preparations parfois bizarres. C’est ainsi que 

dans bien des cas, lorsque les Annamites font des macerations ou 

decoctions avec des plantes ou parties de plantes, ils rejeltent I’eau k 

plusieurs reprises et conservent la drogue epuisee (*). Un mode opera- 

toire analogue a egalement eie remarque par M. le D'' Sallet. Dans le cas 

de I’aconit, cette pratique eiimine done une grande partie des alcaloides 

et pent hydrolyser ceux qui restent. Connaissant cette particularite, on 

s’explique mieux que I’emploi plus ou moins immodere et irrationnel 

d’une drogue aussi active ne donne pas lieu b des accidents d’intoxication. 

D’apres I’identification due k M. le professeur L. Diels, de Berlin, la 

plante rbcoltbe k Chapa est VAconilum semigaleatiim Pall., voisin de 

I’/l. Napellus L. qui est officinal dans la plupart des Pharmacopbes. 

Si nous nous reportons k la diagnose des Renonculacees d’Extxeme- 

Orient, donnee en 1904 par MM. Finet et Gagnepain, ceux-ci decrivent 

trente-cinq aconits (“), dont plusieurs espbees nouvelles. Tous sont 

donnes comme originaires de divers points de la Chine ou du Japon. 

En reprenant dans cet important travail les caracteres de la section IV 

du genre Aconiluai, nous pouvons rassembler, pour I’A. semigaleatum 

Pall., les caraetbres suivants, dont bon nombre sont commons avec les 

espbees voisines. 

Plante dress^e, i feuilles palmatifides. Sdpale posterieur en casque; sdpales antd- 
rieurs et lateraux sessiles. Pdtales glabres, A onglet non gdniculd; eperon necta- 

1. Tatarinow et Horaninow. Catalogus Madicamentorum sinensum, etc., 1836. 
2. Frkd. Porter Smith. Contributioas towdPds the Materia wcdica and natural 

History of China. Shanghai, 1871, p. 2 a 4. 
3. Em. Perrot et P. Hurrier, Matiere medicule et Pharmacopec sino-annamiles, 

Paris, 1907, p. 117. 
4. Ch. Crevost et A. Petelot. Catalogue des produits de I'lndochine, 1928, 5, 

5. Finet et F. Gagnep.ain. Contributions a la Fiore de I’Asie orientaie, d’apres 
i’herbier du Musdum de Paris. Bull. Soe. bolan. de France, Paris, 1904, 51, part. I, 
p. 498-518. 
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rifiro pins on moms circin6, mais dans le prolongement dn liaihe du peUle. 
Etamines variables, diargies a la base, filiforoues au somoiet, denties vers le 
milieu. Carpelles au nombre de 5 & 7 (quelquefuis 3 h. 5], Graines a section trans- 
vreriale triangulaire. 

Dans la classification de ces auteBrs, I’espece s'intercale entre 1’^. 

Coupe transversale dans un jeune tubercule A'AconHum semigalcatum Pall. 

!>. c. psrenchyme cortical; end. endoierme; 
t. c. tissu cribld; cam. cambium; f. 1. faisceau ligneu.v. 

Francbetii Fin. et Gagnep. et 1’.4. divaricalum Fin. et Gag,nep. Elle 

compwrte des varietes, qui different par la forme dcs feuilles et par 

des details dans les elamines et les carpelles. Enfin, jadis on raltachait, 

comme synonyme, IM. semigaleatiini Pall, k I'/l. Napelhis L. 

La Flore generale de I’lndochine n’indique, en 1907, aucune espece 

d’aconit ('). 

1. F. GAeuBPAis. Flore generale de I'lndochine, dirigde par H. Lecomte, Renoacu- 
lacfies, I, 1907, p. 1 a 11. 
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A DOtre connaissance, ni VAconitum semigalealum, ni I’A. Napellus 

n’avaient signales jusqu’ici en Indochine, mais I’A. semigaleatum 

a 616 indiqu6 comme habitant la Chine naeridionale (Yunnam et Kouy- 

Tch6ou). 

L’aspect ext6rieur des tubercules rappelle beaucoup celui des tuber- 

•cules d'aconit officinaux. Leur taille est tres variable, soil 2 6 9 ctm 

de longueur et 5 6 28 mm. dans leur plus grande largeur. Parfois, au 

tubercule primitif en est soud6 un autre, plus petit, qui est le tubercule 

de remplacement. L’un et I’autre portent de minces radicelles et, 6 leur 

partie sup6rieure, des fragments de la base de la tige. L’odeur est 

terreuse, peu accentuee; la saveur est faible au d6but, puis 4cre et 

provoquanl alors dans la bouche des picotements caract6risLiques. 

-Au microscope, I’aspect rappelle tout 6 fait la disposition typique des 

tubercules d’aconit, avec un endoderme s6par6 de la p6riph6rie par 

environ dix assises d’el6ments aplalis, des formations lib6ro-ligneuses 

secondaires, comprenant de nombreux ilots de tissu cribl6 et faisceaux 

fibro-vasculaires dispos6s en V 6 rint6riear du cambium. 

II est cependant 6 noter que, contrairement 6 ce qu’on observe en 

g6n6ral dans le tubercule d’aconit Napel type, les cellules scl6reuses 

voisines de I’endoderme sont ici tres rares ou m6me parfois absentee. 

Dosage des alcaloides totaiix. — Get essai a et6 pratiqu6 sur plusieurs 

6chantillons, de 13 gr. chacun, de poudre recemment pr6par6e. 

Le dosage a 6t6 effectu6 selon la m6thode du Codex de 1908 (p. 233), 

en tenant compte des 16g6res modifications propos6es par M""® A. Mal- 

MANcaE(*). Les alcaloides ont 6t6 d6plac6s par I’ammoniaque officinale 

dilu6e au tiers; apr6s quinze heures de contact, le melange a ete epuis6 

par trois agitations successives avec de Tether; les liqueurs eth6r6es 

ont 6t6 r6unies, puis mises en contact avec de Tacide azotique dilu6, 

lav6es, etc. Finalement, le pr6cipit6 de silicotungstate est calcin6; on 

pese et on en d6duit le poids des alcaloides solubles dans T6lher, en 

multipliant par le coefficient 0,773 le poids du residu d’anhydride silico- 

tungstique. 

Nous avons obtenu des r6sultats qui correspondent a 3,286 et 3,266 

(moyenne 3,276) d’alcaloides pour 1.000 gr. de tubercules tout venant. 

En s6parant les tubercules jeunes des tubercules vieux et pratiquant 

1. La prise d’essai a Ate d’un tiers plus forte que ne I’aurait exig6 le taux des 
alcaloides; le volume d’Ather employA pour I'Apuisement a Agalement AtA un peu 
plus AlevA que ne I’indique le Codex. 

Selon les indications de A. Malmaxciie (Dosages chimiques et physiologiques 
•des prAparations d’aconit. These Doct. Univ. Paris, mention Pfiarmacje, 1929, p. 62), 
nous avons ajoutA quelques gouttes d’acide azotique aux trois premieres fractions 
aquenses servant a laver la solution AthArAe ; de mAme, le lavage du prAcipitA silico- 
tungstique obtenu a AtA continuA jusqu’4 ce que I’eau de lavage ne prAcipite plus 
®)ar addition de quelques gouttes d’une solution diluAe d’alcaloide (quinine ou 
Aoocalne, par exemple). 
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I’analyse par la meme m6lhode, la poudre de tubercules jeunes a donn6, 

par kilogramme, 0 gr. 55 d’alcaloides de plus que la poudre de tuber¬ 

cules ages, soil une difTerence en plus d’environ 14 “/o- 

Enfln, en employant, comme la Pharmacopee italienne de 1920, le 

melange de 100 gr. d’^ther avec 50 gr. de chloroforme (au lieu d’6ther 

seul) pour dissoudre les alcaloides, on a obtenu, par rapport aux dosages 

pr6c6dents, un taux pratiquement identique dans le cas des tuberculeS' 

jeunes et un taux 16gerement sup6rieur (environ 5 '%) dans le cas des 

tubercules dg6s. 

L’aconine, produit de dedoublement de I’aconitine, 6tant th6orique- 

ment insoluble dans r6ther, mais plus soluble dans le melange 6ther et 

chloroforme, on peut d^duire de ce dernier dosage que les tubercules 

ages analyses contiendraient une legere proportion de cetle base. 

En outre, nous avons prepare par lixiviation avec de I'alcool k 70',. 

dans les proportions indiquees par la Pharmacopee americaine de 1926, 

une leinturecorrespondanth lOOgr. de drogue pour 1.000 cm" de teinture. 

Deux portions egales, de 100 cm" chacune, ontete 6vaporePS au bain- 

marie sans depasser la temperature de 60“ et reduites k 3 cm" environ. 

Sur ce residu, nous avons oper6 le dosage des alcaloides totaux solubles 

dans rether. 

Les resultats sont comparables & ceux indiques ci-dessus pour la 

poudre, mais legSrement inferieurs : 0,507 et 0,499 (moyenne 0,503) 

d’alcaloides pour 1.000 cm" de teinture, soil 5 gr. 03 en moyenne d’alca¬ 

loides pour 1.000 gr. de tubercules. 

Rappelons que la Pharmacopee britannique de 1914 exige de I’aconit 

une leneur minimum de 0 gr. 40 “/, d’alcaloides solubles dans Tether et 

que la teinture d’aconit (formula Internationale) doit etre titree k 

0 gr. 50 d’alcaloides “/oo- 

Les tubercules cssayes correspondaienl done, sur ce point, aux 

exigences des principales Pharmacop6es. 

Essaipliysiologique. — Connaissant la teneur en alcaloides totaux, iV 

etait indique de rechercher quelle 6tait la valeur et la toxicity de ces 

alcaloides. Dans ce but, nous avons utilise la technique employee par 

MM. Goris et Metin pour determiner la dose minimum mortelle pour le- 

cobaye(‘). 

On salt que la dose minimum mortelle doit etre de 7 unites toxiques, 

soit 0,000000 007 d’alcaloiJes par gramme de cobaye et que, d’apres 

M'"‘ A. Malmanche, on peut determiner rapidement la valeur approchee 

d’une teinture d’aconif ('). II suffit,jen effet, d’injecter par voie bypoder- 

mique, dans la region abdominale d’un cobaye, une goutte de teinture 

1. A. Gobis et M. .Metin. Alteration des solutions d’aconitine au cours de leur 
vieiilissement (Essai physiologiqne). C. R. Ac. Sc., 1925, 180, p. 1443-1445. 

2. A. Malm.\nche. Dosages chimiques et physiologiques des preparations d’aconit- 
These Doct. Univ. Paris {Pharmacie), 1929, p. 62-64 et 82-83. 
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par 100 gr. de poids de I’animal. Si le cobaye meuil en moins de six 

heures, c’est qae la teinture possede au moins I’aclivit^ requise par la 

Pharmacopee; sinoo, elle est k rejeter. Ensuite, on determine par des 

litrages plus pr6ds la toxicity r6elle de la teinture envisages. 

Nous avons done fait cet essai pr61iminaire, puis la determination de 

la dose minimum mortelle sur plusieurs animaux, avec la teinture qui 

nous avait donn6 une teneur de 0 gr. 303 °/„o d’alcaloTdes totaux. 

En injectant 8 unites, I’animal est mort en deux heures trente; avec 

7 unites, il est mort en trois heures, avec 6 unites, deux animaux ont 

surv^cu, apres avoir pr6senl6 les sympthmes d’une intoxication typique. 

Conclusions. — L’elude micrographique a montr6 que les tubercules 

d'Aconituni semigaleatuin ont une structure tres voisine de ceux d’aconit 

officinal. 

L’6tude chimique indique que les tubercules cig6s renferment sensi- 

blement 3 d’alcaloides solubles dans I’elher et les tubercules jeunes 

un peu plus. 

La determination de la dose minimum toxique a precise que ces 

alcaloides avaient la toxicitd de I'aconitine. La decomposition de celle-ci 

conduisant des bases beaucoup moins loxiques, on peut conclure que 

les tubercules renferment une proportion satisfaisante de cet alcaloide. 

Par leur teneur, ils se rapprochent de ceux des hautes attitudes (Pyr6- 

n6es), caracteris6s par une richesse moyenne en alcaloides tr6s toxiques. 

Manuel Pinueiro Nunes, Rene Weitz, 
Assistant A la Faculle de Pharmacie Assistant a la Faculty de Pharmacie 

de Lisbonne. de Paris. 

NOTICE BIOGRAPHIQUE 

MARC BRIDEL 

1883-1931 

La mort pr6matur6e de Marc Bridel, en d^cembre 1931, A quarante- 

neuf ans, a mis en deuil la Pharmacie et la Science framjaises, h r6clat 

desqueltes il contribua par une intense et feconde activite scientifique 
de presde vingt-cinq ans. 

Fils de pharmacien, il accomplit son stage dans I’officine paternelle, 

a Blois. Il est nomme interne des Hbpitaux de Paris en 1904. Il entre 

bientdt apres A FhCpital Laennec et commence, auprSs de Bourouelot» 
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sa carri^re scienlifique. Licenci6 es sciences en 1906, pharmacien 

en 1907, docteur en Fharmacie en 1911, Bridel est, en 1913, docteur 

6s sciences naturelles. llremplif, de 1909 h 1923, les fonctions de Pre- 

parateur du Coiirs de Pharmacie galenique. 11 est nomme pharmacien 

des Hopitaux en 1919; en 1926, il est designe pour succ6der k Maquenne 

dans la chaire de Physique v6g6tale du Mus6um national d’Histoire 

naturelle. Membre de nombreuses SocietSs savantes, Bridel est admis 

en 1920 a la Soci6t6 de Pharmacie de Paris et a la Soci6te de Biologie. 

En 1914, it fut I’un des membres fondateurs de.la Soci6t6 de Chimie 

biologique; il devient, en 1921, secretaire general de cette Soci6t6 et, 

par son devouement et son activity, il prend une part preponderante 6 

son d^vqloppement. Son role, dans les divers Congres scientifiques 

nationaux ou internatiooaux, est important; quelques jours avant sa 

mort, it fait aux Journ6es de Chimie biologique de Strasbourg un remar- 

quable rapport « sur la structure des oses et des dihotosides ». Au cours 

de sa carrifere, Bridel fut honor6 de diverses distinctions : it fut laur6at 

de la Soci6t6 de Pharmacie de Paris, de I’Acad^mie de Medecine, de 

I’Acadfimie des Sciences; il obtint la Croix de guerre en 1917, il fut 

nomme, en 1924, officier de I'lnstrudion publique, en 1924, chevalier 

de la Legion d’Honneur. 

L’aclivite scientiflque de Bridel fut considerable; il a public pr6s de 

200 notes. A de tres rares exceptions pr6s, ses travaux se rapportent A 

I’Alude des ferments et des glucides v6getaux; ils peuvent etre divisAs 

en trois groupes : reeherches sur les ferments, recherches sur les prin- 

cipes immediats, Atude de la variation de ces principes. 

Recherches sur les ferments. — Les plus importantes de ces 

recherches sont celles qui ont permis de dAmontrer expArimentalement 

la reversibilitA des actions fermentaires. Au cours de ses recherches sur 

les preparations gateniques de gentiane, Bridel avait constate que 

remulsine et I’inverline sont capabtes d’agir en milieu atcoulique. Avec 

Bourouelot, il montre que, comme le gentiopicroside, le salicoside et 

I’arbutoside sont hydrolyses par I’emulsine en milieu alcoolique; il en 

est de meme du lactose. La mAme action se manifeste aussi en presence 

d’acetone ou d’ether acetique. En milieu alcoolique, I’arret de I’hydrolyse 

est d’autant plus precoce que le titre de I’alcool est plus elevA. On 

aboutit, entre les produits de la reaction, A un equilibre. Bourouelot et 

Bridel sont alors amenes A tenter la synthese du salicoside en faisant 

agir remulsine, en milieu alcoolique, sur un melange de glucose et 

d’alcool salicylique; contrairement A leur attente, ils n’obtiennent pas 

le salicoside espAre, mais I’ethylglucoside p; celui-ci se forme quand on 

met de I’Amulsine en contact avec une solution alcoolique de glucose. 

Ces proprietes synlhAtisantes de I’emulsine ont permis d’obtenir de 

nombreux glucosides ^de I’alcool Athylique; le macAre de levure basse 
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i^ermet de preparer dea glucosides a; avec Heri?sey, Bouhqielot et 

Bbidel obliennent plusieurs galaclosides; ils o'btiennent, en faisant agir 

I’emulsine sur le glucose en pr6sence de glycol: le genliobiose, le cello- 

biose et deux glucosides du glycol. Plus recemment. avec Beguin, Bridel 

obtienl r6thyl-/-arabiaoside a De nombreux alcouls soul susceptibles, 

-comme I'alcool ethylique, de donner avec le glucose, sous I’inHuence 

de rtoulsine, des produits de condensation de nature glucosidique. 

L’ensemble de ces fails a d6montr6 experimentalenaent la reversibility 

des processus diastasiques et leur etude demontre I’idenlite desacLivit6s 

synthetisante et hydrolysante^ abnutissant 4 un equilibre dynamique 

entre les corps en presence. 

Ces proprietes synlhetisantes de I’emulsine ont ete appliquees, par 

Bridel etses collaborateurs, la caracierisation du glucose et du galac¬ 

tose par formation de rethylgliicoside et de I’ethylgalactoside, en 

milieu alcoolique, sous I’influence de I’emulsine. 

Bridel a effectue diverses recherches sur la preparation de I’emulsine 

et sur sa conservation. 11a monlre que ce complexe diastasiqueren 

iferme, en dehors des ferments dej,a connus, de la prinieverosidase et de 

la primeverase, dont Taction provoque le dedoublement complet du 

j)irimev6rose en ses constituents. 

Avec Gharaux, Bbtdel a mis en evidence, dans les graines de Rham- 

mis utilis, d’un complexe fermentaire particulier qu’il a nomme rbamno- 

diastase. Celle-ci est moins specitique que' Temulsine; elle agit sur plu- 

sieurs categories d’heterosides renfermant des glucides complexes : 

rhamninose, rutinose, robin'ose, primeverose, vicianose. En appliquant 

A la rhamnodiastase la methode biochimique institueepar Bourqoelot 

pour Tinvertine et Temulsine, on a pu mettre en evidence, dans des 

plantes appurtenanth des families tres differentes, des glucosides dedou- 

blables par ce ferment. 

Recherches sur les principes immediats des vegelaus. — Les prin- 

cipes immediats etudies par Bridel sont des sucres ou des glucosides. 

Certains ont ete isoies par lui pour la premiere fois, d’autres sont ties 

principes dejh connus qu’il a retires de plantes che/. lesquelles leur pre¬ 

sence n'avait pas encore 6ie signalee; enfin ses recherches ont contribue 

A eclaircir la constitution de quelques principes d6jA connus. 

Parmi les sucres connus, Bridel, avec Bourquelot, etudie le genlia- 

nose; il retire le raffinose des graines d’Er/thrina fusca et d'Eiitada 

scandens] il decouvre le verbascose, sucre nouveau, dans la racine du 

bouillon-blanc. 11 retire de YUmbilicus peadulinus le maltose, jus- 

qu’alors non identifiA chez les veg^taux. 11 Atudie Thydrolyse fermen 

taire du melezitose et du turanose, et considere ce dernier comme un 

;glucoside a du fructose. 

Un certain nombre d'h^tArosides nouveaux ont 6te decouverts et 
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6tudi6s par Bridel. Du trifle d’eau {Menyauthes trifoUata) il re lire le 

meliatoside donl, on demontra plus lard I’identiie avec la loganine, con- 

sid6r6e jusque-14 comme un principe caracterislique de la Noix 

vomique. Avec Bourquelot, il decouvre la loroglossine et le scabioside. 

II 6tudie la repartition de Vaucuhoside chez divers vegetaux, retire dir 

Centaurea Jacea : le cenlaureoside, de {’Orobancbe Rapa : Voroban- 

cboside, de VAmetaiichier vulgaris : Vanieliaroside identitie plus tard 

au piceoside de Tanret, Voroboside de VOrobiis luberosus L., I’unedo- 

side de YArbutus Unedo. Il met en evidence divers glucosides, encore 

non isoles chez les Salix, le Sedum Telephium. 

L’applicalion, aux principes dedoublables par la rhamnodiastase,. 

de la methode biochimique de Bourquelot, conduit e la mise en evi¬ 

dence de plusieurs principes nouveaux, dont certains ont et6 isoles et 

studies. Parmi les primeverosides, Bridel decouvre : le gentiacauloside 

(du Gentiana acaulis), le monotropitoside, glucoside g^nerateur de sali¬ 

cylate de m6thyle [Monotropa Hypopitys, Betula lenta. Spiraea divers, 

GaiiUberia procuuihens), le rhamnicoside g6neraleur du « vert de 

Chine » [Rhamnus cathartica). De I'^corce de bourdaine, il retire deux 

glucosides definis, dont il montre les rapports avec les principes ant6- 

rieurement deceits : frangularoside et tranguloside, ce dernier corres¬ 

pondent un anthranol. Il faut citer encore, dans la serie des 

glucosides dedoublables par la rhamnodiastase : le polydatoside du 

Polygonum cuspidatum, Yulexoside de I’Ajonc. 

Le dernier des principes isol6s par Bridel est le stevioside, h6te- 

roside non azot6, de pouvoir sucrant considerable et qui donne leur 

saveur sucree aux feuilles de Kaa-he-e {Stevia Rebaudiana). 

Recberches pbysiologiques. — Pour expliquer le role des glucosides 

dans les plantes, la connaissance de leur constitution chimique n’est 

pas sufflsante. Il est necessaire desuivre leurs variations quantitatives 

aux divers moments de la vie du vegetal. La methode biochimique de 

Bourquelot permet d’effectuer cetie determination. Elle a permis A 

Bridel de suivre les variations du contingent glucidique (sucres et glu¬ 

cosides) chez la gentiane et le m^nyanthe, plus tard chez I’ame- 

lanchier. Il a suivi, d’autre part, revolution des glucides au cours du 

mdrissement des bananes et, tout recemment, au cours de la matura¬ 

tion des graines chez deux races de pois differant par la composition de 

leurs reserves. Sans apporter de solution definitive au problAme durole 

des glucosides, probleme dont la solution demands encore, dit-il, des 

recherchi-s nombreuses, longues et minutieuses, Bridel est amen6 A 

envisager les glucosides comme des substances de reserve ulilisables 

en seconds ligne par la plants. L’amidon, les sucres hydrolysables par 

I’invertine constituent une reserve facilement mobilisable, les gluco- 

.“ides une reserve de mobilisation plus difficile, utilises apr^s I’^pui- 
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sement des precedentes. Cette utilisation serait tres rare chez les plantes 

■vivaces; on I’observe au contraire k la germination des graines chez 

les plantes annuelles. 

Les plantes, au cours de leur dessiccation, offrent parfois des 

changements de coloration dont le mecanisme est dd aux modifications 

subies par les glucosides de la plante : il en est ainsi des plantes k 

aucubine. Bridel a pris une part importante aux travaux qui ont 6t6 

consacr6s i ces ph6nomenes. II a etudi6 la repartition de I’aucuboside 

dans le regne vegetal; il a montre, en particulier, qu’il existe dans le 

Lathrwa Clandestina. Deux des glucosides qu’il a decouverts : le melia- 

toside et le monotropeoside ont des proprietes comparables et donnent 

naissance, par dedoublement, ci desmatieres colorantes bleues. 

Pharmacie. — A c6te de travaux de detail, qu’on ne peut citer ici, le 

travail principal de Bridel au point de vue pharmaceutique est celui 

qu’il a consacre k I’etude des preparations gaieniques de gentiane; il 

faut citer aussi I’etude qu’il a faite de la percolation. 

L’ensemble de ces travaux est considerable et remarquable par sa 

grande homogeneite. L’influence de Bourquelot orienta de bonne heure 

la carri6re scientifique de Bridel. Celui-ci voulut, par la suite, com¬ 

pleter et continuer I’oeuvre entreprise par Bourquelot. Bridel a defini 

lui-meme son neuvre en ces termes : « Le programme que nous nous 

sommes trace s’attaque precisement aux glucides. Il comprend d’abord 

I’inventaire, puis I’etude de la composition des sucres et des glucosides 

existant dans les plantes; I’etude correlative des ferments specifiques 

de ces composes; enfin la recherche de leur r61e exact dans les plantes. 

C’est un vasle programme qui n’embrasse pourtant qu’une faible 

etendue de la physiologie vegetale. Je I’ai choisi parce que je pourrai 

utiliser dans son execution les outils que nion Maitre Bourquelot a 

forges et quej’ai appris fi manier pendant les quinze annees que j’ai 

travailie k ses cotes. » 

Dans le domaine qu’il avait choisi, Bridel avait justement acquis une 

incontestable autoriie. Cette autorite avait attire pres de lui, depuis 

plusieurs annees, de nombreux eieves et son oeuvre personnelle s’aug- 

mente des travaux qu’il inspira et dirigea. Il disparait en pleine matu- 

rite intellectuelle, en pleine production scientifique, sans avoir pu 

achever la t&che qu’il avait entreprise. Bridel, dans sa leQon inaugurate 

au Museum d’Hisloire naturelle, rendit hommage ^ la profession et aux 

etudes pharmaceutiques, disanttout ce qu’il leur devaiC. Le Corps phar¬ 

maceutique tout entier a ressenti vivement et douloureusement la perte 

qu’il a faite en la personne de Bridel. Aux sentiments qu’il a unanime- 

ment exprimes en cette circonstance, le Bulletin des Sciences phar- 

macologiques s’associe en toute sympathie. 

M. Mascre. 
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BIBLIOGRAPHIE ANALYTIQUE 

1° LIVRES NOUVEAUX 

LUMlfiRE (Auguste). S6nilit6 etrAjeiinissemeut. 1 vol. 1.60 pages, 
avec 24 figures dans le texte, J.-B. Bailliere, edit., Paris, 1932. — Au milieu des 
innombrables etudes qui Slargissent chaque jour notre patrimoiue scieiitifique 
dans les connaissances medicales, « fait presque incroyable, dit I’^minent 
auteur, parmi tous ces problfemes, fun des pins graves et des plus troublants, 
celui de la s^nilite, a ete jusqu’ici A peu pr^s complAtement neglige e! 

Dans le Diclionnaire des Sciences medicales en 100 volumes de Dechambre, 
on ne trouve pas les mots de vieill'esse, senilitd, senescence. 

M. Auguste Luuiere cherche done Aremedier a la fagon superficielleetsom- 
maire dont le sujet a Ate traite par les physiologistes, en posant le pi-oblAme 
de telle facon qu’il provoque de neuvelles recherches. II va sans dire qu’avec 
ses hautes qualitAs de savant original, I’auleur a dcrit un livre atlachant, 
qu’on parcourt d’abord et relit ensulte avec le plus grand interAt, je dirai 
presque passionnement. 

11 Itudie d’abord comment varie lalongevild dans I’echelle des Atres vivants, 
puis, quelle est la pArennite de certaines cellules; il cherche ensuite A dAlinir 
et caractAriser la vie et la mort en tant que manifestations colloidales, pour 
aborder finalement I’examen des causes de la sAnilitA et les moyens de la 
retarder, ainsi que des procAdAs de rajeunissement proposAs jusqu’A ce jour. 

AprAs avoir lumineusemeut exposA la longAvitA chez les vAgAtaux et les 
animaux, il conclut pour fhomme que, si les decouvertes rAcentes ont AlevA 
le terme moyen de la vie humaine, les longAvitAs extrAmes n’ont pasAtAaug- 
mentAes et sent restAes, au cours des siAcles, sans chaugement appreciable. 

Aussi longtemps que des cellules nouvelles prennent naissance en quantitA 
sufflsante au cours de la croissance, ou « pour remplacerles AlAments dAtruUs 
ou usAs, les phAnomAnes de degAuArescence par cause interne n’apparaissent 
pas; mais aussitOt que les nAoformations cellulaires cessent, ou deviennent 
trop rares, les seules anciennes cellules commencent A prAsenter quelques 
signes de dAgradation, les colloides qui les composent murissent et font 
perdre peu a peu a I’AlAment son activitA fonctionnelle ». 

Plus la durAe de croissance est grande, plus longue est I’existence de 
I’Atre; I’immortalilA est essentiellement liAe A la formation de cellules nou¬ 
velles. 

Les Protozoaires et les Protophytes fouroissent A I’auteur les AlAments 
d’un chapitre fort intAressant, mais lA, comme pour les cultures de cellules in 
vitro, il s’agit d’une immortalitA de I’espece et non de I’individu. Naturelle- 
ment, la question de la cellule cancereuse retient aussi son attention; il fau- 
drait arrAter la multiplication cellulaire pendant un temps sufflsant, mais 
malheureusementles agents destructeurs des cellules nAoplasiques dAtruLsent 
aussi les tissus normaux. Est-il possible de limiter cette destruction ?' 
M. Luuiere ne dit pas non. 

Que dirai-je encore pour amener le lecteur A Atudier ce livre: qu’on y trouve- 
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des vues sur I’athrepsie, sur le d^veloppement des cellules sexuelles; et c’est 
alors qu’il cherche pourquoi la inorl est fatale quand la proliKration cellu- 
laire se trouve arretee. C'est ce que I’^tude des colloides va nous apprendre. 

Toutle chapitre III est r6serv6 a I’^tude des colloides mol^culaires et des 
colloides micellaires ou micelloides, car c’est a leur sort qu’est liee I’appari- 
tion de la sdnilit^. 

Le chapitre IV est intituld : Qu’est-ce la vie? Qu’est-ce que la mort? 
M. Lumiebe y critique les diverses hypotheses dmises, notamment celles de 
Hkrtwig, de Sahl-Guyon, puis Cohn et Richtkh (panspermie cosmique), Lord 
Kelvin, Arrhenius, Galippe (organites), Leduc, etc., puis les id^es de Bergson 
sur la matdrialite de la pensee, les theories de Leibnitz sur la vie universelle, 
celles de Delage, Diderot, Hiecebl, Le Dantec, etc. II montre rimpossibilite 
actuelle de donner uiie definition generate de la vie et termine en repetant 
le principe qu’il a deji enonce : L'elat colloidal coiidilionne la vie; la des- 
ti'uctiott de cet etat, c'esUa-dire la Hooulation, delermiae la maladie el la 

II est impossible de resumer le chapitre V sur la senilite et ses causes, pas 
plus que le suivant, qui a pour litre : « Comment prolonger I’existence » ? 
dans lequel il passe en revue les ePfets du sommeil, des soins corporels, du 
travail, de I’exercice, du regime, de la resistance aux passions, puis il fait 
I’expose critique des methodes de BROWN-SeouARD, Voro.noff, Stei.nach et 
Doppler, et resume en deux pages ses conclusions, qu’il termine en disant 
qu’apres avoir tente de soulever uii coin du voile qui couvre les enigmes de la 
senilite et du rajeuni'seraent, notre ignorance des phenomenes que ce voile 
cache encore demeure profonde et qu’il reste un immense champ de recher- 
ches 4 explorer dans le domaine de (’observation et de I’experience concer- 
nant ce probieme. Em. Perrot. 

LABBE (M,), LABBE (H.l et NEPVEUX (F). Tecliniqnes de laboratoire 
appliqu^es au.x maladies de la digestion et de la nutrition. 1 vol. 
de 886 pages, avec 135 figures et 6 planches en couleur. Prix : 140 fr. Masso.n 
et C"', fiditeurs, Paris, 1932. — Envisager I’^tude des maladies de la digestion 
et de la nutrition aux points de vue physiologique et pathologique, c’est 
aborder un des problfenies les plus complexes et les plus fitendus embrassant 
toutes les determinations physicochimiques que I’on rencontre en chimie 
biologique. On trouvera done dans ce livre les notions indispensables sur les 
fonctions de nutrition et de digestion, et les techniques pour les analyses du 
sang, des excretions, I’etablissement de bilans et les mesures du metabo- 
lisme. 

Dne premiere partie, surtout mSdicale, comprend lesprincipesde nutrition, 
les grands syndromes pathologiques de la digestion et de la nutrition. Pour 
cheque organe : estomac, intestin, pancreas, rein, foie, nous trouvons un 
rappel des notions physiologiques fondamentales facilitant grandement I’expose 
des grands syndromes pathologiques, puis les precedes d’exploration, la 
maniere de mettre en evidence les divers troubles physiologiques par les ana¬ 
lyses biologiques, I’interpretatiqn des resultats de laboratoire pour le dia¬ 
gnostic et le pronostic. L’obesite, le diabete-sucre, I’acidose, la goutte font 
ainsi I’objet de chapitres des plus inieressants. 

Une deuxieme partie du livre envisage les differents constitiiants de I’orga- 
nisme, la repartition des elements inineraux, leur role dans I’equilibre osmo- 
tique, dans I'equilibre acide-base, elc. Les substances organiques, proteides, 
lipides, glucides, bases de nos alim> nts et substances constitutives de notre 
organisms sont aussi longuement etudiees au point de vue de leurs transfer- 
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mations. Plusieurs chapitres sont ainsi consacr^s au m6tabolisrae du carbone 
de I’azote, des corps cr^atiuiqiies, des graisses, des corps acetoniques, des 
hydrates de carbone, du chlore, du soufre, du phosphore, du calcium. 

La derni^re partie n’est pas inoins inWressante pour le pharraacien de labo- 
ratoire. On y trouve, en effet, une abondante documentation et l’expos6 
d^taill^ de nombreuses m^thodes d’examen et d’analysedu contenu gastrique, 
du liquide duodenal, des urines, des ffeces et du sang. 

Signalons en passant les six magniflques planches hors texte en couleurs. 
Un sujet d’une telle ea»ergure nficessitait la collaboration de competences 
diverses. Chaque auteur a assume la responsabilit^ des parties du livre qu’il 
a r6dig6es, ce qui permet de reconnaltre dans chaque chapitre les qualit^s 
maitresses des trois auteurs. On remarque notamment les deductions claires 
et logiquesdu cfilehre clinicien, le souci de la minutie et I’erudilion des deux 
techniciens de laboratoire. R. Douais. 

LEBEUF (F.) et MOLLARD (H.). Les sels d’oi* en dermatologie et 
syphiligraphie. Preface du professeur J. Nicolas. Collection Medecine et 
Chirurgie pratiques. 1 vol. in-8°, broche, 148 pages. Prix : 18 francs. Masson 
et C'®, editeurs, Paris, 1932. — Au debut de ce sifecle, on n’employait guire 
en therapeutique que les chlorures et les cyanures d’or. Depuis surtout six a 
sept ans, on utilise une douzaine de combinaisons de ce metal, la sanocrysine 
ou crisalbine, le krysolgan, le solganal, I’aHochrysine et le lipaurol etant, en 
France, les plus connues d’entre elles. 

Les cinq composes que nous venons de citer renferment tous du soufre 
(14 4 atomes) dans leur molecule, avec une proportion eievee d’or, puisque 
le moins riche d’entre eux, le krysolgan, contient encore 26,6 d’or p. 100. 

Des deux auteurs de cet ouvrage, le premier est chef de Clinique dermato- 
syphiligraphique a laFaculte de Lyon, I’autre est medecin resident au sana¬ 
torium d’Hauleville. Laissant de c6te la chrysotherapie de la tuberculose pul- 
monaire, qu’ils ont traitee dans un livre anterieur, ils rappellent tout d’abord 
la necessite de chercher, pour chaque malade, la dose qui lui convient et 
indiquent la fixation de For dans I’organisme, sa penetration dans le liquide 
cephalo-rachidien, sa lente elimination (en majeure partie par le rein). 

Les developpements les plus substanliels portent sur les sels d’or dans les 
tuberculoses cutanees, le lupus, le lichen, la Ifepre, le psoriasis, I'erysipSle, etc., 
puis dans la syphilis. Ils insistent egalement sur les « aurides », ces accidents 
tres polymorphes, cutanes et muqueux, de la chrysotherapie. Ici encore, les 
doses qui provoquent les aurides, comme le deiai d’apparition de celles-ci, 
sont extr6mement variables. 

Enfin, les deux derniers chapitres ont trait a la pratique de la chrysothe¬ 
rapie (indications, technique, posologie) et au mecanisme d’action des sels 
d’or. 11 semble que, comme ceux de bismuth, ils n’acquierent leur pleine effi- 
cacite therapeutique qu’en s’unissant intimement aux tissus, dont ils exaltent 
le mecanisme naturel de defense. 

Une importante bibliographie francaise et etrangere'(15 pages) termine ce 
livre documente et instruclif, qui, en un texte clair et condense, expose par- 
faitement deux chapitres nouveaux et importants de la chimiotherapie. 

R. Weitz. 

SLOTTA (K., H.). Elements de la synthfese des m<$dieaaients 
modernes (Grundriss der modernen Arzneistoff-Synthese). i vol. grand 
in-8°, xi-202 pages, avec 20 tableaux hors texte. F. Enke, edit., Leipzig, 1931. 
Prix : broche, 17,50 R. M.; relie, 20 R. M. — Cet ouvrage, du a M. Slotta, 
privatdozent a I’Universite de Breslau, a pour but de condenser tout ce qui a 
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trail a la preparation, aux proprietes chimiques et pharmacologiques des 
medicaments synthetiques, qui ont pris, depuis le debut de ce sifecle, un si 
magnifique developperaeiit. 

L’auteur s’est efforce de meltre en evidence les relations qui existent entre 
la synthfese des produits organiques et leurs proprietes pharmacodynamiques. 
De nombreuses formules developpees dans le lexte et 25 tableaux hors lexte 
reunis a la fin du volume aident a comprendre les liens qui unissent les diffe- 
rentes substances entre elles et permettent de passer du simple au compost, 
le premier tableau 6tant consacr^ aux syntheses effectudes a partir du car- 
bone et de la chaux, en passant par I’acStylfene, tandis que le tableau 22, par 
exemple, represente la synthese de la plasmoquine. 

Si I’ouvrage ne- coraprend ^videmmeiit pas tous les medicaments orga- 
niques, il decrit cependant tous ceux qui sont relativement recents et d’un 
emploi tantsoit peu courant; on trouve ainsi des sedatifs, des stimulants, des 
curatifs, etc., et des medicaments qui, comme I’adrenaline et la thyroxine, 
suppleent a I’insuflisance des glandes endocrines. 

Le volume est divise en sept chapitres principaux : I, Narcotiques; II, Seda¬ 
tifs et hypnotiques; 111, Antipyretiques; IV, Anesthesiques locaux; V, Sym- 
patbomimetiques; VI, Stimulants; VII, Antiseptiques et chiraiotherapiques, 
cliaque chapitre etant lui-mSme metliodiquement subdivise en sous-chapitres. 

line bonne bibliographie, accompagnant le texte, renvoie aux ouvrages, 
periodiques et brevets. Les tables des auteurs, des brevets et des matiferes 
completent cet excellent ouvrage appel6 a rendre les plus grands services aux 
pharmacologistes et aux medeeins comme aux chimistes. R. Weitz. 

2° JOURNAUX - REVUES - SOCIETES SAVAKTES 

Cliimie biologique. 

Les porphyrinesetleur role physio-patliologique. Moehardt(P.E.). 
Presse medic., 12 aodtl93t, 39, n" 64, p. 1192. — Rapports de constitution 
de rhemoglobine, de I’liemine, des pigments biliaires, des pyrrols et des 
porphyrines. La porphyrine existe normalement dans I’urine (2 A 6/100 de 
milligramme par litre), dans les globules rouges (12 a 97 railliemes de 
milligramme par litre de sang). Le rapport de la porphyrine et de I’hdmo- 
globine serait un signe d’equilibre physiologique. R. R. 

Insufasauce li^patiqueetiaterventions chlrurgicales. Urroti.v. 
Presse medio., 19 aofit 1931, 39, 06, p. 1236. — Le manque de glycogene 
du foie, sa sensibilisation auxalbumines desintegr^es, sont autant de causes 
qui augmentent Taction toxique des anesthAsiques; done pas de diete avant 
une operation, mais regime riche en glucides et insulinotherapie. R. R. 

Recherclies exp6rinientales sur les processus chimiques de 
Tii6matopoi6se et sur ia pathogenic des aneinies. FontAs (G.) et 
Thivolle (L.). Presse medic., 19 aoOt 1931, 39, n" 66, p. 1236. — Le trypto¬ 
phane et Thistidine, inject^s sous la peau, provoquent immAdiatement Taug- 
mentation des processus anaboliques. Ils agissent par leurs noyaux : indol et 
imidazol et non par leur fonction d’acides aminAs. R. R. 

Bcll. Sc. Piiarm, (Juiit 1932,. 25 
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A propos de la digestibility de I’amidon ceu. Pozehssi (E. de 
Pom.). Prefisemedic., 22 aout 1931, 39, n° 67, p. 1237. — L’ingestion d’amidon 
cru est suivie de selles contenant de nombreux grains d’amidon, selles 
accompagnees de fermentations microbiennes. L’amidon, lorsqu’il est extrait 
des reserves on il s’est forme, est indigestible, mSme en presence de gluten 
ou de son. R. R. 

Sue une loi do I'ypartitioii des iioii-yiectrolytes eiitre le 
plasma et les globules saiiguins; iinpermyability globulaire 
et intoxication urymique. Cristol (P.), Puech (A.) et Monnibr (P.). 
Presse medic., 29 avriH931, 39, n“ 3-1, p. 619.— Modificaiion de la repartition 
globulo-plasrnatique en faveur du plasma en cas de retention plasmatique des 
non-^lectrolyles : azote total non proteique, uree, acide urique, creatinine, 
acides amines, glucose et cholesterol. Reteutissement sur la repartition glo- 
bulo-plasmatique des divers non-electrolytes, de la retention de I’un d’entre 
eux. Impermeability globulaire des azotemiques et dans I’intoxication ure- 
mique. [R. R. 

Rechepclies sue la composition des ypancbemcnis sanglants 
pyricardiques. Simici (I).), Craifaleanu (A.) et Popescu (M.). Presse 
medio., 15 avril 1931, n" 30, p. 539. — Numeration des elements figures, 
mesures de retractilite et de coagulation, dosages du calcium, de fhemo- 
globine, des albumines, | ar rapport au saug veineux. R. R. 

Recherches sur les anlifixateurs du calcium. MouHIQOA^u, Leu- 
LiER, Bernheim et Weill. Presse medic., 27 mai 1931, 39, n“ 42, p. 769. — 
L’ultra-violel, I’huile de foie de morue, I’ergosterine irradiee, I’helisterine 
sent des fixaleurs certains. L’adrenaline, I’iode, le strontium se comportenl, 
dans certaines conditions, comme des antiflxateurs. La syphilis, I’anemie, les 
troubles intestinaux ou vasculaires sont aussi des antiflxateurs. R. R. 

Action du sue gastrique et du sue pancr6atique sur la tryp- 
sine enrobye d’acides gras. Bourcet el Raymond-Hamet. Bull. Acad. 
Med., 1931,105, p. 690. — L’enrobage de la Irypsine par les acides gras sous- 
trait pratiquement ce ferment a Taction du sue gastrique. R. L). 

Sur les conditions indispensables pour la preparation indus- 
trielle de la \ilamine I> (ergost6rine irradiye). Tixier (G.). Bull. 
Acad. Med., 1931, 105, p. 761. — L’auleur insiste sur dilferents details de 
fabrication qui lui perraettent d’obtenirun produittrfes actif. R. D. 

Absorption des sels rndtalliques par la cas6ine. Absorbimento 
di sali melallici da parte della easeina. Negri (E.). Arcliiv. di farmacologia 
sperim., 53, n” 3, p. 72. — La caseine de 100 cm^ de lait ecreme est capable 
d’absorber complbtement le plomb d’une solution de nitrate de plomb, eonte- 
nant de 0 gr. 2 a 1 gr. 5 de ce sel. Pour une teneur superieure, Tabsorption 
n’est plus complete. Les solutions flltrees contienneiit toujuurs Tion NO’, 
mems lorsque le plomb a disparu, ce qui indique qu’il s’est forme un albu¬ 
minate de plomb. Ce produit n’est pas decompose par les lavages. A. L. 

Recherches sur I'actioii h6molytique de la glycyrrhizine. 
Ricerche sulT azione emolitica della Glicerrizina. Busacca (A.). Archiv. di 
farmacologia sperim., 53, n“ 3, p. 66. — La glycyrrhizine exerce une action 
hemolytique assez faible ; la dose necessaire pour obtenir Themolyse de 1 cm’ 
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■de globules rouges de mouton lav^s, en uue demi-heure, a 31°, est de 0 gr. 80. 
■Le serum de sang humain, soil normal,soil syphilitique, empSchecette hdmo- 
lyse; une emulsion 4 5 “/„ de cholesterol dans le serum physiologique agit de 
mSme. A. b. 

Action de la pilocarpine sup le taux de la fflycemie. Contri¬ 
bute alio studio dell’ azione della pilocarpina sul tasso glicemico nell corri- 
glio. Carbonaro (C.) et Salomone (F.). Arohiv. di rannacoJogia sperim., 63, 
n“ 1, p. 1. — L’action glycemique de la pilocarpine, chez le lapin, varie beau- 
coup avec les doses employees. Les doses faibles, de 0 milligr. 01 a 0,05 par 
kilogramme administrees par voie intraveinense, causent une hypoglycemie 
tres nette. Les doses fortes, jusqu’A 5 milligr. par kilogramme, causent, dans 
une premifere phase, de I'hyperglycemie, suivie d’hypoglycemie. 

L’hypoglycemie causee par les doses faibles, ne s’accompagne d’aucun 
trouble apparent; au contraire, avec les doses fortes, rhyperglycemie est 
accompagnee des manifestations caracteristiques de Faction pilocarpinique. 

A. L. 

Concentration inol^culaire et digestion gastriqiie. Meunier 
(Leon). Nutrition, Paris, 1931,1, p. 631-638. — Ce distingue praticien donton 
connalt les beaux tiavaux. en gastrologie arrive a des deductions logiques 
par I’appreciation de la concentration moldculaire du contenu gastiique, car 
il n’est pas indifferent a la muqueuse gastrique d’etre en contact avec un 
liquide 4 concentration moleculaire ind4terminee. 

Les experiences ont porte sur deux sortes de solutions ; solutions salines, 
et solutions d’origine alimentaire. 

A la concentration optimum, le point cryoscopique doit etre voisin de 
A = — 0,40 et il donne pour une douzaine de substances la teneur de leurs 
solutions : bicarbonate, phosphate, citrate, sulfate, iodure, bromure de 
potassium, peptone, sucre, glucose, etc. Em. Perrot. 

Sur la teneur en sucre vrai de la peau et des muscles chez 
les diabetiqiies et les non-diabetiques. On the true sugar content of 
-kin and of muscle in diabetic and non-diabectic persons. Trimble (H. C.) et 
Carey (B. W.). Jouni. of biol. Chem., 1931, 90, n“ 3, p. 655. — Alors que ks 
'ucres r4ducteurs dos4s dans la peau et les muscles des personnes normales 
sent respectivement de 30 et de 28 milligr. °/o, on trouve, chez les diabetiques, 
144 milligr. de sucres pour la peau, et 51 milligr. pour les muscles, les sucres 
saiiguins 4tant en moyenne de 226 milligr. “/o. R. L. 

Etudes sur rarglninc. I. Le taux du eatabullsmede rarglnine 
chez les rats, avec une m<5tliode pour la determination de 
I’argiuine dans les substances biolo$:;lques. Studies on arginine. 
1. The rate of catabolism of arginine in rats, including a method for the 
determination of arginine in biological material. Kiech (V. C.), Lick (J. M.) et 
Smith (A. E.). Jnurn. of biol. Cbern., 1931, 90, n” 3, p. 677. — L'arginine 
njectee par voie sous-cutanee est rapidement catabolisde chez le rat a jeun. 

L’ornilhine qui se produit vraisemhlablement est aussi rapidement calabolisAe 
pie l'arginine. On ne retrouve, en etTet, chez le rat, au maximum que 12 “/o 

-■nviroQ de substances autres que Fur^e et l’arginine. Le dosage de l'arginine 
pent Stre aisAment effectuA sur les extraits de tissus, prives de protAines; 
l’arginine est, sous I’action de Farginase, dAcomposee en ornithine et en urAe, 
.cette derniere substance Atant ensuite dosAe 4 I’Atat de dixanlhydryl-urAe. 

R. L. 
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Le sang, systfeme piiysico-chimique. X. Les propi'i6t6s phy- 
sico-chimiques du sang humain oxyg6n6. Blood as physicochemical 
system. X. The physicochemical properties of oxygenated human blood. 
Henderson (L. J.), Dill (D. B.), Edwards (H. T.) et Morgan (W. 0. P.). Journ. 
ol biol. C/ieiii., 1931, 90, n" 3, p. 697. —S’appuyant sur la composition stan¬ 
dard du sang humain oxygSn^, les auteurs dressent des tables permettant de 
calculer la capacity d’oxygAne, l’6quiiibre acide-base, la pression de gaz car- 
bonique. R. L. 

L’emploi des sels de cnivre et de fer pour la ddsalbuniination.' 
du sang. The use of copper and iron salts for the deproteinization of blood. 
SoMOGYi (M.). Journ. of hiol. Chew., 1931, 90, n“ 3, p. 72S. — L’emploi des sels 
de cuivre parsit preferable k I’emploi des sels de fer pour la d^salbumination 
du sang. A cet ellet, on ajoute successivement une solution 4 7 "/o de sulfate 
de cuivre, puis une solution a 10 “/o de tungstate de sodium (1 cuP de 
chaque solution pour 1 cm^ de sang prealablement dilu4 avec 7 cm’ d’eau 
distill4e). R. L. 

La determination du calcium, du magnesium et du phospliorc 
acido-soluble du lail an moyen lies liltrats trichIorac6tiques. 
The dermination of the calcium, magnesium, and acid-soluble phosphorus of 
milk by means of trichloroacetic acid filtrates. Sanders (G. P.). Journ. ot 
biol. Chew., 1931, 90, n° 3, p. 747. — Les dosages de calcium, de magnesium 
et de phosphore acido-soluble peuvent Stre effectu^s sur le lait aprfes d4f6- 
cation a I’acide tiichlorac^tique, les resultats obtenus restant trfes compa¬ 
rables a ceux qui sont obtenus sur les cendres. II fut ainsi trouv4 pour le 
lait de vache 116 a 142 milligr. “/o de calcium et 13 4 16 milligr. 5 de magne¬ 
sium. Sans que la relation soit absolue, il fut cependant constate que les laits 
riches en cas4ine 4taient 4galement riches en phosphore insoluble. R. L. 

L’incapacit6 deis m6tau.\: autresque le cuivre d suppl^mentcr- 
le fer dans la cure de I’an^mie de nutrition des rats. The ina¬ 
bility of metals other than copper to supplement iron curing the nutritional 
anemia of rats. Underbill (F. A.), Orten (J. M.) et Lewis (R. C.). Journ. of 
biol. Chein., 1931, 91, n“ 1, p. 13. — A I’aide d’un disposilif r4alis4 en verre 
exclusivement, il est possible d’etudier avec rigueur I’inflnence des differents 
m4taux sur I’anemie du rat, experimentalement provoqu6e. Le fer pur, seul, 
se montre sans activite. Donnes comme supplements, le cobalt, le nickel, le 
zinc et le manganfese ne produismt aucun changeraent. Le cuivre, seul de 
tousles m4taux 4tudi4s, suppl4mente le fer elficacement et permet la gu4- 
rison de I’an^mie de nutrition chez le rat. R. L. 

Rations synthi^tiques et Edification de I'liEmoglobinc. IVote 
sur la modification de Urabkin-Waggoner d. la mEtliode de 
Biazzo pour la dEterminalion du cuivre. Synthetic rations and hemo¬ 
globin building. A note on the Drabkin-Waggoner modification of the Biazzo 
method for determining cooper. Elvehjeu (C. A.) et Hart (E. B.). Journ. of 
biol. Chew., 1931, 91, n” 1, p. 37.— Des experiences de Drabkin et Waggoner 
publides en 1929, il semblait resulter que le cuivre n’etait pas indispensable 
4 redification de I’hemoglobine par I’organisme. Mais la methode de dosage 
employee par les auteurs utilisant le pyrophosphate pour eiiminer I’erreur 
possible en presence de larges proportions de chlorure ferrique, n’est pas 4 
I’abri de toute critique. 11 semble resulter des experiences de controle entre- 
prises a cet effet que la ration consideree par Drabkin et Waggoner comme 
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pauvre en fer, en contenait au contraire des quantit^s suffisantes pour 
•assurer la regeneration de I’hemoglobine chez les animaux rendus prealable- 
xnent andmiques par alimentation exclusive au lait entier. R. L. 

Microbiologie. — Parasitologie. — Hygiene. 

Etude exp6rimeiitale du bacille de la tortue conslituant le 
■vaccin dit pr6venlif et curatif de la tubereiilose de Friedmann. 
Saenz (A.). Bull. Acad, hied., 1931, 105, p. 853. — L’inoculation d’une dose 
unique, ou de doses rdpdtees d’un « vaccin » constitud par une suspension de 
'bacilles de la tortue ne peut prdmunir I’homme ou les animaux sensibles 
centre une infection bacillaire virulente, si faible soit-elle, ni modifier, dans 
un sens favorable, le cours d’une tuberculose en dvolution. R. D. 

La vaeeination associ^e (antityphoidique et aiitidipbterique 
appliqu^e a la propliylaxie dans rarm6e. Dopter (Ch.). Bull. Acad 
Med., 1931, 105, p. 794. —La diphtdrie a disparu dans cinq rdgiments vaccines 
au moyen du mdlange T. A. B. anatoxiiie. R. D. 

E.xtrait des documents de la Commission ukrainienne pour 
r^tude de la vaccination des nouveau-ii^s par le B.C.G. Vacci¬ 
nation d’un sur deux jumeaux. Iakhnis (B.) el Chagalova (S.). Bull. 
Acad. Med., 1931, 105, p. 850. — 11 est impossible d'attribuer a la vaccination 
par le B. G. G. la moindre influence nocive. Bien que placds dans les mdmes 
conditions, les vaccinds donnent un pourcentage de morlalitd moindre et se 
ddveloppent, en gdndral, mieux que les tdmoins. R. D. 

La septic^mie a streptocoques. Son traitement par un nou¬ 
veau s6rum antistreptococcique. Vi.ncent (H.). Bull. Acad. Med., 1931, 
105, p. 735. — L’auteur dtudie faction du serum antitoxique et antimicro- 
bien, prdpard par lui, dans des drysipdles extrdmement graves ou dans des 
septicdmies A streptocoques. Dans ce dernier cas, il convieut de recourir k la 
sdrothdrapie le plus rapidement possible. Les doses ndcessaires au debut du 
traitement sont, au minimum, de 100 cm’ par jour, on les diminuera ensuite 
A mesure que I’infeclion rdtrocddera. R. D. 

Sur la ii6cessit6 d’ajouter la « brucellose bovine « aux mala¬ 
dies des animaux domestiques rdpuK^es i^galement conta- 
.gieuses. Dubois (Gh.) et Noel Sallier. Bull. Acad. Med., 1931, 105, p. 448. 

R. D. 

Sels halog6n6s de magnesium et anapbylaxie. Delbet (P.) et 
Palios. Bull. Acad. Med., 1931, 105, p. 506. —Tandis que I’injection ddchal- 
nante tue immediatement la totalitd des cobayes sensibilisds au sdrum de 
cheval, elle laisse subsister la moitid des animaux, prdpards comme les 
tdmoins, mais recevant en outre des injections quotidiennes de sels halo- 
gdndsde magndsium. Gette propridtd antianaphylactique des sels de magnd- 
sium explique leur action favorable dans les prurits, feczdma, le coryza spas- 
modique. R. D. 

Sels haiogen^s de magnesium et canc6risation exp^rimen- 
tale. Delbet (P.) et Palios. Bull. Acad. Med., 1931, 105, p. 508. — Le gou- 
dronnage des oreilles a dtd effectud sur un lot de 12 lapins. Ghez les 5 ani- 
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raaux utilisables (les autres ^tant morts trop t6t), on constate que less- 
2 animaux temoins presentent des cancers tandis qne les 3 animaux mage- 
si6s 611 sont indemnes. R. D. 

Des causes de la rarete du cancer en Egypte. Schrumpf-Pierron, 
Bull. Acad. Med., 1931, 105, p. 818. — La mortalite par cancer, extraordi- 
nairement faible en Egypte, est en rapport avec lateneur exceptionnelleinent 
§levee du sol en magnesium. R. D. 

Comparaison des jus de raisin frais et conserves. Lesnf, (E.). 
Dull. Aoad. Med., 1931,105, p. 832. — Lesjus de raisin pasteurises et gelifies 
ont perdu, en grande partie, leur pouFoir diuretique et ne contiennent plus 
de vitamine G antiscorbulique, ui de vitamine B', d’utili<ation nutritive. A ce 
double point de vue, ils n’ont done pas la valeur biologique du jus de raisin 
frais. , R. D. 

Letraiteinent du seorbut moderne ou maladie des conserves. 
Charcot (J.-B.). Bull. Aoad. Med., 19)1, 105, p. 748. — L’auteur attire I’atten- 
tion sur une maladis, souvent mortelle, mais faoilement gu^rissable, qui 
peut apparaitre apres une consommation plus ou moins longue de conserves 
de viandes. L’absorption d’aliments riches en vitamiues u’exerce aucune 
influence sur la marche de cette affection, si le malade continue a inggrer en 
meme temps des conserves de viandes, meme en pelites quantites. Au con- 
traire la gutirison survient en qnelques jours si le malade cesse coraplete- 
ment I’usage des conserves de vianie. R. D. 

L’inrestation prenatale dans I'ascaridiase des carnivores „ 
Henry (A.). Dull. Aoad. .V/ed., 1931, 105, p. 462. — L’infestalion massive des 
jeunes chiens doit etre presque exclusivement consideree comme dtant 
r^alisde pendant la vie intra-uterine. R. D. 

Pbarmacologie. — Cbiznia vegetale. 

E’avenir de la culture du th6ier en Indochine. Vieillard (P.).. 
L'Aqro-nomle coloniale, 1930, 19, n° 151, p. 1 a 11 (une carte). — Au contraire 
de VHevea et du cafeier, qui sont en Indochine d’introduction rScente, le- 
thdier s’y trouve, surtout dans le Nord, a I'Stat spontanS. On trouve le Thea 
ebiuensis Sims avec ses cinq variates, et en outre plusieurs autres especes. 

Au ddbut, les exploitations donnerent de mediocres resultats; actuellement 
la manutention des feuilles est plus perfeotionnee, la falsification esl rare, 
mais la culture et la rdoolte laissent encore parfois 4 desirer. 

Depuis quelques ann^es, on cultive des varidt^s d’Assam, de Shan et de 
Manipur, tie preference aui varidtds indigenes et on obtient des produits de 
bonne qualitd et d’unarome tres agreable. Les travaux de selection sont pour- 
suivis i la station de Phu-ho. Un outillage spdeial a die rdalise et mis a la 
portee des artisans locaux, en particulier pour leur faeiliter le « roulage ». 

Ilexiste actuellement des plantations europeennes au Tonkin (Cho-ben), en 
Annam (Due-phu, Plei-ku, Darlac, I’Arbre-broye, etc.) et en Coehinchine. Les 
jardins a thd indigenes ocaupent 20.000 hectares. Si les essais actuels 
rdussissent, I’lndochine frangaise sera en mesure de decupler, en dix ans, son 
exportation actuelle. R. Wz. 

L’industrie des raisins secs en Calii'ornie. Kuentz (L.). La Nature-.^ 
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mai 193i, n° 2857, p. 455-458. — La culture des raisins destines a I'industrie 
du s^chage exige des conditions ddtermia^es qui sont tres bien rdalisdes dans 
la vallde de San Joaquim en Galifornie centrale. 

Trois varidtes principales ; « Muscat », « Tompson seedless » et « Sultana » 
sont rdpandues. 

Apres la recolte, qui se fait de fin aout jusqu’a la fin du mois d’octobre, les 
grappes sont sdchdes au soleil, et protdgdes du brouillard etde la pluiepar des 
toiles blanches. On les entasse ensuite sur des dales dans des chambres 
noires ventildes et on les laisse ressuer pendant une dizaine de jours. Enfln A 
Tusiue les grappes sont cribldes, dgrainees. Apres lavage on sdche, stdrilise et 
emballe. Les raisins Muscats et Sultanes sont en outre dpdpines et soufflds, 
cette dernidre opdration retards la cristallisation. La production, qui dtait de 
500 tonnes en t878, atteint aujourd'hui 250.000 tonnes. M.-Tii. F. 

La distillation de la banane. Lapersonne (E.L. de). Lesprodiiits oolo- 
niaux ot le materiel colonial, 1931, n^Sl, p. 17. —Laculture de la banane prend 
une grande extension A la Guadeloupe; seuls les regimes de bonne apparence 
ayant au moins « huit paltes r sont exportes; la consommation locale ne 
suffit pas k absorber le reste de la production. Outre la preparation de la 
farine de banane, les proprietaires de plantations ont songe a distiller les 
fruits et ont pu obtenir un alcool de bouche a odeur caractdristique. 

Des essais entrepris il y a quelques annees, sous les auspices de TOffice 
national des combustibles liquides par M. Foulque, il resulte qu’avec une 
bonne fermentation on peut obtenir un rendement de 14 °/o- 

Dans le cas des bananes mures, qui ne contiennent que des sucres, elles 
seront hydrolysdes au moyen de levures pures (levures de canne 4 sucre, Ou 
pulpe de cacao en fermentation, par exemple). Aprfes trempage des cossettes, 
on ajoute au moOt un antiseptique pourddtruire les actions bactAriennes, on 
ensemence, on additionne de phosphates pour nourrir les levures, et, pour 
eviter les fermentations vicieuses, on acidule avec de I’acide sulfurique. 

Les bananes vertes donnent un meilleur rendement en alcool, jusqu’4 20 °/o, 
mais elles doivent Atre soumises 4 un traitement particulier pour transformer 
I’araidon en sucre (action des malts, mucors commerciaux, etc.). L’alcool sera 
du type alcool de grains (whisky, vodka, gin). 

Il y a grand int^rSt, pour la commodite des operations industrielles, 
d’utiliser des cossettes sAches, faciles 4 stocker et qu’on peut choisir et 
trailer suivant les possibilites de l’usine. M.-Th. F. 

IVouveiles «5tiide.s concernant les essais biochimiques stan¬ 
dards de I'ergotet del’extrait fliiide d’ergot de la Pbarmacop^e 
des U. S. (to® edition). Thompson (Marvin It.). Journ. of amer. pharm. Assoc.^ 
1931, 20, n“ 10, p. 1027. — A la suite d’un certain nombre d’experiences 
I’auteur donne les conclusions suivantes ; 

1“ L’extrait fluide d’ergot standard de la U.S.P. (10' edition) s’altere 4 un 
degre tel que, au bout de dix-huit mois, la sensibilite de la methods d’essai 4 
I’uterus isoie de lapine permet de deceler cette alteration, que Ton ne peut 
cependant mettre en evidence au bout de ce temps par la methods officielle, 
moins precise, 4 la Crete de coq. 

2" Pour assurer dans la pratique une va'.eur constants au standard offlciel, 
il faudrait mettre en usage un nouvel echantillon tons les douze mois. 

3“ L’un ou I’autre des sels d’alcaloides, tartrate d’ergotamine ou ethane- 
sulfonate d’ergotoxine, prepare et traite convenablement, constituerait un 
standard supArieur 4 celui qui est actuellemeut offlciel. Des solutions fralches 
devraient etre preparees avant I’emploi. J. L. 
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PbarmacodyDamie. — Thirapeutique. 

Repartition de la quinine entre los globules rouges et le 
plasma sanguin. Binet(L.) et Fabre (K.'. Jouru. de Pharm. et de Chim., 
1930, 8» 8., 11, p. Sb. — Uae partie de la quinine inject^e dans I’organisme se 
fixe sur les bematies d’ou elle n’est 61imin^e que lentemenl. B. G. 

Quelques combinaisons des phenols avec la quinine et ia 
cinehonine. Tomcsik. Jouva. de Pharm. el dc Chim., 1930, 8's., 11, p. 101. 

B. G. 

Le metabolisme du calcium d’apres Stewart et Perceval. 
L. CuNY. Journ. do Pharm. el dc Chim., 1930, 8's., 11, p. 157. B. G. 

Les aminoxydes d'alcaloides; les genalcaloides. Etude clii- 
mique, biologique et pharmacodynaniique. Polo.yovski (M.). 
Journ. de Pharm. et de Chim., 1930, 8« s., 11, p. 385 et 429. B. G. 

Etude de l aetioii diuretique du cacodylate de bismuth. Bes- 
siER (A.). Journ. de Pharm. et de Chim., 1930, 8® s., 11, p. 46S. — Le caco¬ 
dylate de Bi semble agir a la fagon des d^riv^s mercuriels. La diurfese est 
rapide, surtout bydrique etcblorur^e. La concentration ureique estdiminude, 
mais le taux d’elimination de I’uree semble sensiblement constant, tendant 
cependant k une diminution. B. G. 

Etade de leiimination des chlorurcs et des citrates de 
bismuth et de quinine. Lenormaj^d (H. F.). Journ. de Pharm. el de Chim., 
1930, 8's., 12, p. 159. — Injects par voie intramusculaire en suspension dans 
I’buile, le bismuth se retrouve plus longtemps dans les urines dans le cas des 
composes insolubles tels que les chlorures doubles et le carbonate basique, 
que dans le cas des sels l^gferement solubles tels que les citrates. Cependant, 
pour I’iodobismutbate, la duree d’elimination du metalloide par I’urine est 
voisine de celle trouv6e pour les citrates doubles. B. G. 

Repartition dc I'iiydrastine entre les globules rouges et le 
plasma. Fabre (IL). Journ. de Pharm. et de Chim.. 1930, 8's., 12. p. 339. 

B. G. 

Contribution a I'ctudc pharmacodynamique du tropanol 
(base tropine). Relations entre la fonction alcool secondaire 
etl’aetion cardiovasculaire de ce compose. Hazard (R.). Journ. dc 
Pharm. el de Chim., 1930, 8's., 11, p. 513. B. G. 

Sur rutilisation de I'acide lactyllo clique pour realiser la 
medication lactique^ Pouchet et Roger (E. I>.). Pull. Acad. Med., 1930, 
103, p. 619. — Get acide reste inaltere dans le milieu gastrique acide et se 
d^double facilement dans le milieu alcalin de I'intestin en regenerant les deux 
molecules d’acide lactique. R. D. 

Xote preiiminaire sur I'cmploi du benzene-sulfonate d’oxydi- 
morphine en therapeutique. Leulier (A.) et PoMud (B.). Bull. Acad. Med., 
1930, 104, p. 103. — II semble que I’oxydimorpbine possfede les qualites 
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anesth^siques et euphoriques de la morphine, tout au moins lorsqu’elle est 
administr^e k des doses relativement peu elevees. R. D. 

Etude exp^rimentale de la calcifieation des 16sious tubercu- 
leuses sous I’influence de I'ergost^rol irradi6. Levaditi (C.) et Li 
Yuan Po. Bull. Acad. MM., 1930, 103, p. b02. — L’administration, par voie 
buccale, d’ergost^rol irradi^ k des iapins porteurs de lesions bacillaires k 
Evolution lente augmente dans des proportions considerables la calcification 
de ces lesions. R. D. 

Recherehes sue I’aetivit^ de I’liormone folliculaire admi- 
Mistrde par voie buecale. Hinglais (H.). Bull. Acad. Med., 1931, 105, 
p. 131. — L’hormone folliculaire est egalemeiit active quand on I’administre 
par voie buccale. 1/effet obtenu croit surtout avec le fractionnement de la 
dose ingeree. R. D. 

Remarques sur I’^ventualit^ de reactions aberrantes dans le 
diagnostic biologique de la grossesse par injection d’urine a 
la souris male. Bauer (A.) et Borrien (IL). Bull. Acad. Med., 1931, 105, 
p. 418. — L’epreuve propos6e par MM. Brouha, Hinglais et Simonnet doit Otre 
effectuee sur un lot de trois souris. Si la reaction n’est pas nniformement 
positive ou negative avec les trois animaux inocuies, on doit pratiquement 
regarder I’epreuve comme negative ou pour le moins trfes douteuse. 

E. D. 

Sur Taction pbysiologique de la mezcaline, alcaloide prin¬ 
cipal du peyotl. Raymond-Hamet. Bull. Acad. Med., 1931, 105, p. 46. 

R. D. 

Le gallium, propri^t^s th6rapeutiques dans la syphilis et 
les trypanosomiases exp^rimentales, Levaditi (G.), Bardet (J.), 
Tchakirian (a.) et Vaisman (A.). C. B. Ac. Sc., 1931, 192, n» 18, p. 1142. — 
Le gallium (employe surtout 4 I’etat de tartrate soluble) exerce une action 
preventive et curative manifeste dans la syphilis experimentale et certaices 
trypanosomiases. 11 doit Stre compris dans la liste des elements doues de 
proprietes therapeutiques dans ces maladies, soil : Va, Ga, As, Sb, Te, Pt, Au, 
HgetBi. P. C. 

Sur le mdcanisme de I'aclion antiglycosurique de la santo- 
nine. Leulier (A.) et Roche (M"® A.). C. B. Ac. Sc., 1931, 193, n” 1, p. 81. — 
La santonine n’a pas d’action nette sur la glycemie des animaux normaux. 
Son action antiglycosurique est probablement due k feievation du seuil 
renal du glucose; elle est antagoniste de celle de la phloridzine. Au point de 
vue therapeutique la santonine pent done 6tre un adjuvant utile de I’insuline 
dans le trailement de certains diabetes. P. G. 

Soufre et croissance. Binet (L.) et Magrou (J.). C. B. Ac. Sc., 1931, 
193, n» 2, p. 115. — L’hyposulfite de sodium active la croissance dans les 
casdu cresson et du tetard. P. C. 

Le traitement de ThyperclioIest6rin^mie par la thyroxine. 
Max Lew (M. et M™'). Bull. Acad. Med., 1931, 105, p. 666. — Chez les sujets 
atteints d’hypercholestdrin^mie, I’administration de thyroide ramene, a la 
norooale, le taux du cholesterol. La thyroxine, en injections intraveineuses, 
parait Stre la forme qui donne les meilleurs r6sultats. R. D. 
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De I’einploi des injections de a:lyc6rine dans le traitemenf 
des varices par la metliode-sclerosante. Maisno.\ (F.), Grandolaude: 
(Ch.) et Lambret (M.). Ball. Acad. Med., 1931, 105, p. 464. — Les essais sur 
I’homme ont confirnae les resultats trfes favorables obtenus sur le chien. Les 
injections se sont montrdes abioluraent indolores et n’oiit provoqufi aucun 
trouble fonctionnel. 11. D. 

Sur quelqiies points de Faction gdn^rale des « aniers ». 
Loeper (M.) et Lemaire (A..). Nutrition, Paris, 1931, 1, n" 6, p. 595-607.— 
Voici enfin qu’il ne semble plus pueril aux m^decins et m6me aux maltres de- 
la medecine, de s’occuper de recherclier, parmi les l^gendes, la part de 
v6rit6 en ce qui concerne la tluirapeutique par les simples et leurs prepara¬ 
tions gaieniques; ceci n'est point pour deplaire an signataire de ces lignes. 
Le n“ 6 de I’excellente et nouvelle Revue, dont la Direction scienlifique est 
confine aux professeurs P. Gar.xot, M. Loeper, M. Villaret, et qui a pris 
comtne tltre : Nutrition, est reserve aux Stimulants de Fappctit et I’on trou- 
vera, en « Variete » dans ce meme journal, une note exlraite du travail du 
D’’ H. Leclerc, sur la Phytolherapie aperitive. 

« Les amers, disent M.V. Loeper et Lemaire, sont souvent consideres comme 
des medicaments accessoires et assez anodins : s’ils sont utilises encore, 
c’est pour ne point rompre avec I’usage milienaire ui deplaire des malades 
anorexiques qui s’etonneraient qu’on ne les leur prescrivit point. Ilsmeritent 
pourtant mieux. >. 

La decouverte des alcaloides et des glucosides cristallises a procure i la 
therapeutique des produits definis d'action constante, mais elle a aussi suscite 
I’ardeur de chimistes qui ont a leur tour cree des milliers de corps de syn- 
these i qui Ton a voulu reconnaitre des proprieies medicinales et dont le- 
nombre se reduit peu a peu avec un abondant dechet. II serait injuste, 
cependant, de nier les acquisitions remarquabies dues i la chimie synthe- 
tique, a la chimie biologique, mais il n’est point temeraire de penser qu’on 
reviendra a une meilleure utilisation des produits v^g^taux ou organes 
animaux dont la fonction s’eclaire pour la plus grande satisfaction des th^ra- 
peutes modernes. 

La destruction de I’edifice mol^culaire naturel, dans le vegetal, dans les 
glandes animates ou ailleurs, pour en retirer un produit plus simple, si elle 
est souvent un progres, n’est-elle pas parfois nuisible, en ce sens que Taction 
de Talcalolde, du glucoside, de Thormone, ne reprfisente que bien rarement 
dans son action therapeutique ce qu’auraient donnd Taloaloide, les glucosides 
en combinaison tannique ou le sue glandulaire dument prepare. 

Les auteurs passent en revue les id^es emises sur Taction des amers, qui 
est plus complexe qu’on ne le croit communement, et concluent qu’iis repr^- 
sentent un groupe de medicaments dont on aurait tort de penser qu’iis sont 
exclusivement aperitifs. Leur action est plus generale puisque leurs retentis- 
sements harmoniques s’etendent jusqu’aux appareils hepato-biliaire, circu- 
latoire, renal et nerveux et puisqu’ils influencent m6me directement la nutri¬ 
tion g^n^rale. Ces pr^cieuses qualites, ils les doivent sans aucun doute 4 
Tensemble des composants de la plante dont ils tirent origine, c’est pourquoi 
il nous semble preferable de la prescrire 4 Tetat de poudre ou d'extrait qu’a 
T6tat de substance extractive, afin que soit conserve Tensemble des propriet4s 
qui donnent aux amers leur vraie place et dgterminent leur exacte activite. 

Em. Perhot. 

Considiiratioiis g6n6i*alcs sur I’usage et Fabo.s des stiSau- 
lants de I’app6tit. IIagem (G.). Nutrition, Paris, 1931, 1, p. 609-620. — Le 
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professeur G. Hagem, dans le numero special de Nutrition, r6serv4 aux stimu¬ 
lants de I’app^tit, apporle ^aux coiiceplions actuelles I’appoint de sa haute 
experience. La faim et I'appetit etant des phenomfenes d’ordre psychique, ce 
fait domine I’histoire des modifications de I’appetit d’origine pathologique. 

On admet, en semiologie ; 1“ Une pei te plus on moins complete de I’appetit 
sous le nom d’anorexie; 2“ une eiageration de I’appetit on boulimie; 
3“ une perversion de I’appeiit. 

C’est du phenomene d’anorexie que I’auteur entretient ses lecteurs; il com- 
porte deux especes distiiictes : Vanorcxie menlale et I'aaorexie organo- 
paihique, caracieres principaux d’etats morbides deflnis. 

Les stimulants pharmaceutiques les plus importants sont les amers dont 
I’usage, la strychnine exceptee, n’est pas susceptible d’Slre dangereux. 

Dans cet article fort interessant, I’auteur critique violemment I’usage des 
aperitifs, qu’il devient « select » d’absorber, mSme chez la femme, sous 
forme de cocktails. Esi. Perrot. 

App^tits d’aulrefois.GENTY (M.). Nutrition, Paris,1931, l,p. 06t-668.— 
L’auteur, bibliothecaire 4 la Faculte de Medecine, passe en revue les appetits 
d’autrefois, heros grecs, remains, rois plus ou moins boulimiques comme 
Louis XIV, le due de Berry, Louis XVIII, etc., et conclut que les riches 
d’aujourd’hui ontcreeies regimes. Est-ce plus sage 1 Em. Perrot. 

De I’influeiice de la gastronomie sur l'app6lit. Pozerski (E.l. 
Nutrition. Paris, 1931,1, p. 668-676. — Article trfes interessant ou I’auteiir 
traite surtout de I'inappetence et il montre que, souvent, un mets judi- 
cieusement prepare en a vite raison; il en est de mSme chez les individus 
soumis a un regime severe k qui il faut savoir, pour stimuler I'appetit, pre¬ 
senter des plats voisins de ceux qu’ils ont consommes toute leur vie, des plats 
qui ne les choquent pas. Un hyperteiidu soumis au regime vdiietarien est vile 
degoute de ses nouilles ou de ses epiiiards. Le D’’ Pozerski indique comment 
Ton pent varier la presentation des mets indispensables et autorises. 11 n’est 
pas de moyeii therapeutique plus puissant que les armes gastronomiques. 

Em. Perrot. 

Creuotli6rapie des maladies de I'estoinac et de I’intestin. 
ViLLAEET (M.). Nutrition, Paris, 1931, 1, p. 677-697. — Le professeur Villaret, 
qui, avec ses elfeves, s’est occupe du traitement thermal des affections du 
tube digestif, les envisage dans le mfime esprit que pour les maladies du foie 
{Nutrition, 1931, 1, n<> 4). 

Il passe en revue les principaux aspects cliniques des raalades du tube 
digestif qui ressortissent des cures thermales etle niecanisme deces derniferes 
dans les affections digestives. Il ajoute ensuite les indications et contre- 
indicalions des cures cr6nologiques en gastro-ent^rologie, et termine par ces 
mots ; « Si je pouvais caracteriser en un mot les trois villes d’eaux de I’intestin, 
je dirais qu’a c6t6 de Vichy, station du foie et de I’estomac par excellence, 
Chatel-Giiyon est celle des enteriques avec note surtout hepatique, Plombieres 
celle du vago-sympathique intestinal. Brides celle des enteriques insuffisants 
de la nutrition. » Em. Perrot. 

Innuencc de quelqiies ag'ents pharaiacodynainiques sur la 
motricil<^ de la V6sicule biliaire. Loeper (M.), Lemairk (A.) et Tauzi.\(J.). 
Nutrition, 1931, 1, p. 367. — La vesicule biliaire se contracte spontanement 
et rylhmiquement. L’ac^tylcholine, I’histamine, la contractent; I’adrenaline 
la dilate. Les contractions autonomes sont supprim^es par la quassine, ralen- 
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ties par la folliculine. L’intestin repond S ces diverses substances comme la 
v^sicule biliaire; cependant, la quassine, qui paralyse la vesicule, excite 
I’intestiii. M. M. 

La d^isinfection biliaire. Chibay (M.) et Ribadeau-Dumas (Ch.). Niilri- 
lion, 1931, 1, p. 375. — Parmi les antiseptiques employes, seule I’urotropine 
4 haute dose a une action parfois sensible. L’administration de bicarbonate 
de soude et, suttout, les cures thermales alcalines onl une action beaucoup 
plus efflcace. M. M. 

La medication relachaiite de la vesicule biliaire. Pavel (I.). 
Nutrition, 1931, 1, p. 385. — Atropine, hyoscyamine, hyoscine, n’ont pas 
Paction relachante qu’on leur attribuait autrefois. La morphine agit de 
maniferetres efflcace, maisson emploipeut provoquer de tres graves accidents 
quand il y a insufflsance h^patique. L’hydrate de chloral est un bon succ6- 
dan6 de la morphine; son action est heureusement accrue par association 
avec I’antipyrine. La papaverine est 4 recommander aussi comme succ^dane 
de la morphine. M. M. 

Les amers et ia leucopedese gastrique. Marchal (G.). Nutrition, 
1931, 1, p. 621. — Les amers dStermioent une leucopedese gastrique qui 
amorce la leucop4d6sede digestion, plusimportante. Cette propri6te pr4sente, 
cependant, quelques inconv6nients dans divers cas d’insufflsance digestive, 
d'mtoxication aliinentaire, d'ulcus gastrique. M. M. 

Phytoth^rapie aperitive. Plantesani^res indigenes. Leclerc(H.). 
Nutrition, 1931, 1, p. 638.— Indications sur Part de prescrire : noix vomique, 
gentiane, chardon b4nit, chardon-marie, menyanthe, petite centaur6e, ger- 
mandrde, veronique, artichaut, lanaisie, absinthe, marrube, camomille, 
armoise, houblon, pervenche, benoite, millefeuille. M. M. 

Le role du rein dans les 6(ats liyperglyc6miques. Ratiiery (F.)* 
Nutrition, 1931, 1, p. 75. — II existe, dans PStablissement du diabete, un r61e 
non nbgligeable, quoique accessoire du rein, dont le seuil pour le glucose est 
variable. Le rein des diabetiques et le rein des sujets non diabetiques repon- 
dent drt fagon differente 4 Phyperglycemie. Dans certains cas, le facteur r^nal 
peut 6tre predominant. .M. M. 

Part du pancreas dans les byperglye6mies non diabetiques 
Chabrol (E.). Nutrition, 1931, 1, p. 63. — On rencontre des diabetes graves, 
sans lesions du pancreas, et qui beneflcient de Pinsuline; inversement, la 
pancreatite chronique, qui est d’observation banale, ne s’accompagne pas 
necessairement d’une hyperglycemie. M. M. 

Le r61e du foie dans la pathogenie du diabete. Aubertln (E.). 
Nutrition, 1932, 1, p. 41. — Ce r6Ie n’est pas encore deflnitivement 6tabli 
malgre les rapports impressionnants qui existent frequemment entre les syn¬ 
dromes hepatiques et les syndromes diabetiques. M. M. 

La bilirabimetrie plasmatique. Son but. Sa teelinique. Ses 
enseignements. Fiessinger (N.) et Walter (H.). Nutrition, 1931, 1. p. 225. 

M. M. 
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Hole de I'etiule physiopatholog'ique de I’insuffisance hepa- 
lique dans la conuaissance du metabolisme des prot^iques. 
Olivier (H. H.) et Herbain (M.;. Xulvilion, 1931, 1, p. 261. M. M. 

La travers6e conipar^e des monosaccharides en pathologie 
li6patique. Dierygk (J.i. Xutrition, 1931, 1, p. 307. — L’etude de la tra- 
vers6e organique des divers monosaccharides : glucose, ISvulose, galactose est 
pr^cieuse pour poser le diagnostic de I’insuffisance h6patique. Les r4sultats 
obtenus avec le galactose sont plus rSguliers et plus precis qu’avec le glucose 
ou le levulose. M. M. 

l.es renseignements tires de l’6tude comparative des reten¬ 
tions pigmentaire et chromagogue. VVvlter (H.). Nutrition, 1931, 
1, p. 359. — L’^tude du fonctionnement h^patique exige.pour ^Ire complete, 
I’eraploi de plusieurs tests, chacun d’eux 6ludiant une seule fonction. Les 
deux tests de base sont : le dosage de la cholemie, qui explore la fonction 
biliaire, et la determination de la retention du rOse-bengale, qui explore la 
fonction chromagogue. M. M. 

Action de la phlorizine sur les contractions de I’estomac a 
jean du chien normal ou vagotomis6. Quigley (J. F.) et Lindquist 
(.1. L.). Amer. J. Physiol., 1930, 92, p. 690-694. — L’administration de phlo¬ 
rizine chez les chiens normaux ou vagotomises determine une inhibition des 
contractions de I’estoraac i jeun pendant la ptiriode de glycosurie et d’hypo- 
glycemie; la motilite gastrique revient ensuite a la noriuale et mSme devient 
plus accentuee. P. B. 

Action selective vaso-constrictrice de I’c-xtrait pituitaire 
li.ypertenseur. Clark (C. A.j. ./. of Physiol., 1930, p. 33-59. — L’extrait 
pituitaire hypertenseur (pilres-iiie), injecte dans les veines du chat anesthesia 
au chloralose ou decerebre, determine une redistribution du sang dans le 
corps, de sorte que laquantite de sang de I’intestin diminue et que celle des 
muscles augments; ceile de la peau et du tissu conjonctif diminue habituelle- 
ment, maissi la pression sanguine est tr^s augmentee elle augments. L’aug- 
mentation de volume du muscle, el celle de la peau et du tissu conjonctif 
quand elle se produit, n’est pas due a une dilatation active ddterminee par la 
pitressine, mais i un degre plus marquti de constiiclion de I’inlestin et dans 
certains cas 4 une augmentation de I’activite du ccpur; cette derniSre est pro- 
bablement un effet indirect, determine par I’augmentalion du retour veineux 
au coeur. P. B. 

Action compar^e de la vasopressine et de la pituitrine sur le 
p6ristaltisme intestinal. Action de I’ocj'tocine sur le p6ristal- 
lisme intestinal et antagonisme entre la vasopressine et I’ocy- 
tocine. Elmer (A. W.J et Ptaszek (L.). C. /?. Soo. Biol., 1930, 104, p. 540-541, 
542-543. — Action peristaltogSne beaucoup plus intense de la vasopressine 
que celle de la pituitrine. Inhibition des contractions de I’intestin isole par 
I’ocytocine qui exerce de plus une action antagoniste tr6s marquee sur les 
effets peristaltogenes de la vasopressine. P. B. 

EfTet de re.vtrait hypophysaire et de la morphine surl’intcstin 
isole du chien. Gruber (C. M.) et Pipkin (G.). J. Phann. exp. Ther., avril 
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1930, 38, ti“ 4, p. 401-410. — Les dilutions elevees d'exlrait hypophysaire, 
quand elles sont actives, elevent le tonus et les oscillations toniques des 
segments longitudinaux de I’intestin de chien isolS. Les fortes concentrations 
d’extrait hypophysaire determinent une chute immediate du tonus et une dis- 
parition complete des contractions rythmiques. L’efTet obtenu depend de 
r4tat anterieur du tonus normal; si celui-ci est eleve, les solutions m4me 
dilutes peuvent reldcher I’intestin; s'il est has, les solutions m4me concen- 
tr^es peuvent stimuler I’intestin. La morphine augmente le tonus et parfois 
la hauteur des contractions rythmiques de I’intestin isol6 de chien normal; 
action semblable avec les segments longitudinaux isoles d’une anse de Thiky- 

■ Vella. Action aniagoniste de la papaverine sur celle de la morphine sur 
I'intestin. P. B. 

Observations sur les efTets de la pilressine sur la pression 
sanguine, la frequence du pouts et la respiration du chien. 
Crl'ber (C. M.) et Kountz (W. B.). J. PJianii. exp. 77/ei-., juillet 1930, 39, n” 3, 
p. 275-299. — Chez le chien non anesthesie on anesth(5sie 4 1'^ther ou au 
chloretone, la pitressine (par voie veineuse) determine, aprfes une legere eleva¬ 
tion de la pression .'anguine, une chute de celle-ci, le rythmo cardiaque se 
ralentit pendant I’^levation primaire de la pression, s'accelfere pendant la 
chute et se la'entit de nouveau pendant I’elevation secondaire prolongee de 
la pres'ion. L’injection d’atropine et la section des vagues avant I'injection 
de pilressine n’emp^chent pas completement les modifications du rythnie 
cardiaque. Chez I’animal normal I’lnjection intraveineuse d’atropine aprbs 
I’injection de pitressine augmente la frequence des contractions cardiaques 
au-dessusde celles des temoins. La ligature et I’excision des deux surtenales 
ne modiflent pas Taction de la pitressine, snr la pression et le rythme car¬ 
diaque. La pitressine comme Texirait total de lobe posterieur d’hypophyse 
determine chez Taniraal non anesthesie une respiration de Ciieyne-Stokes. 

P. B. 

EfTets de la pitressine sur le systtVine cnrdiovasculaire. Cruber 
(C. M.) et Kountz (W. B.j. J. Plinrm. exp. Thai-., aout 1930, 39, n“ 4, p. 433-447. 
— La pitressine, en solutions acides ou alcalines, determine de la vaso¬ 
constriction des vaisseaux coronaires des coeurs de lapin isoles et per¬ 
fuses, et la pitocine de la vasodilatation. Les vaisseaux peripiniriques de 
la grenouille sont toujours contractes par la pitressine en solution alcaline, 
et hahituellement dilates par la pitressine en solution acide (par suite de 
Tacidite de la solution). P. B. 

Action de la poudre de lobe antSrieur rl’liypopliyse sur 
■I’ovaire. LmsER (A.). Arch. f. exp. Path. ii. Pliann., 1930* 148, p'. 377-380. 
— La poudre de lobe anterieur d’hypophyse accelere Tovulation de la poule 
prepubfere et inhibe celle de la poule pubere. P. B. 

Action de I’lnsiiline sur la inotilit4 du tube gastro intestinal. 
V’l. Action aiitagoniste des preparations de lobe posttirienr 
d’bypophyse. Quigley (J. P.) et Barnes (B. 0.). Ar.er. J. Physiol., 1930. 95, 
p. 7-12. — La pituitrine, la vasopressine, Tocytocine et Tinfundine diminuent 
toutes la motilile de Testomac, de Tintes'in giAle et du cdlon normaux, et 
Thypermotilite de I’intestin des aniiniux insulinisds. L'inhibition debuie au 
boutde quinze 4 vingt seerndes (avant que la alycemie ne soit modifiee), elle est 
due probablement a une paralysie directe du mecanisme moteur de I'intestin. 
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'Les modifications du melabolisme hydrocarbond ne seniblent cntrer en jeu 
que dans la derniere phase do l inhibiLion. P. 15. 

Action de I’extrait pituitaire sue la peession sanguine. Ra- 
•GiNSKY (B. B.), Ross (J. B ) etSxEHLE (.R. L.). J. f'liann. ex/j. Ther., avril 1930, 
38, n“ 4, p. 473-480. — Etude des actions de I’extrait pituitaire sur la pression 
sanguine du chien anesthesie au chlordtone, 4 I'etlier, et au luminal. Diffe¬ 
rences quantilatives dans les rdponses, la nature de la rdponse dtant deter- 
minde par I'dtendue 4 laqnelle les vaisseaux coronaires sont touches. 

P. B. 

Etudes sue I’lit^rus. II. Il^ponse de I’utc'rus non gravide de la 
lapine non anesth6si^e ^ la pituiteine et a la pitocine. Reynloda 
(S. R. M.). Amer. J. Physiol., 1930, 93, p. 430-433. — La rdponse de I’uterus 
non gravide in situ du lapin non anesthdsie 4 la pituitrine ou 4 la pitocine 
depend du degre d’activite sponlande present avant I’injection du produit. Si 
Puterus est en etat d’activite, la pituitrine et la pitocine [determinent un 
tetanos immediat initial, qui est suivi avec la pituitrine d’une periode d’inac- 
tivite relative pendant un temps variable et, dans le cas de la pitocine, d’une 
activity marquee ou acceieree. P. B. 

Sur I'aclion antidiurt^tique immediate de I’extrait pituitaire. 
Ross (J. B.) et Stehle (B. L.). J. Phanii. exp. Ther., avril 1930, 38, p. 451-460. 
— Le spasme ureteral n’est pas le principal, ni meme un facteur important 
dans Paction antidiur4tique immediate de Pextrail pituitaire. P. B. 

Action cardiaque de I’extrait pituitaire (lobe post6rieur). Ross 
(J. B.), Dbeyer (i\. B.) et Stehle (R. L.). J. Phann. exp. Ther., avril 1930, 38. 
n“ 4, p. 461-472. — Le spasme coronaire est un des facteurs importa'nts dans 
la chute de la pression sanguine d4terminee dans certains cas par I’exirait 
pituitaire. P. B. 

8ur I’action antidiur^tique de I’e.xtrait r^trohypophysaire. 
ZuNZ (E.). C. li. Soc. Biol., 1930, 104, p. 793-797. — La fraction hypertensive 
dePextraitretrohypophysaire entiave d’une fagon tres consideiable la diurise 
aqueuse. La fraction ocytocique est tantot depourvue de tout pouvoir anti- 
diuretique, tantOt se manifeste dans des proportions en gendial tres reduites. 

P. B. 

Sur la question de la standardisation de I'extrait de corps 
jaune. Knaus (H.). Arch. f. exp. Path. u. Phann., 1930, 151, p. 371-380. — 
Presentation d'une nouvelle methode de standardisation des extraits de corps 
jaune sur Puterus de lapine, bas4e sur la suppression par I’extrait de corps 
jaune de la sensibilite de Puterus 4 la pituitrine. P. B. 

.4I6tliode de dosage de I'liornione sexuelle feminine et Eva¬ 
luation des l•esultats. Kochmanx (M.). Arch. L exp. Path. u. Phann., 
1930, 152, p. 47-51. — IVIEthode de dosage de I’liornione sexuelle 
fEininine. II. DiirErences entre les unites rat et souris avec 
I’hormonc dissoule dans I'eau ou dans I'liuile et sur son inode 
d’action Kochman.n (M.). ,4re/;. /'. exp. Path. a. Phann., 1930, 152, p. 52-56. 

P. B. 

DilTErenees d'action sur I’excitabilitE cErEbrale d’un nouvel 
extrait tbyroidien et de la thyroxine. Fuchs (G.), Sante.noise (L).]. 
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Vabe (P.) et VIDACOVITCH (M.). c. /?. Soc. Biol., 1930, 103, p. 603-605. — Les 
auteurs out extrait de I’appareil thyroidien d'animaux vaKOtoniques ou 
pr^alablement 6serines une substance ii caractfere hormonal qui agit sur 
I’excitabilite des centres psychomoteurs en abaissant la chronaxie de ces 
centres. Cette hormone est done difT6rente de celle qui agit sur le metabo- 
lisme, car on n'obtient jamais d’abaissement de la chronaxie du gyrus sig- 
moide avec la thyroxine. P. B. 

Action de la thyroxine syiilli^iique sur la chronaxie des pre¬ 
parations « seiatique-gastrocn6niien » de Rana temporaria. 
Le Grand (A.) et Ramos (S.). C. R. Soc. Biol., 1930,104, p. 1302-1303. — La chro¬ 
naxie d’une preparation « sciatique-gastrocnemien » de Rana temporaria subit 
presque toujours un abaissement notable et assez prolong^ aprfes injection 
dans le sac lymphatique dorsal de I’animal de 1 milligr. de thyroxine syn- 
thetique. P. B. 

Mode ct localisation de Taction de la thyroxine. MErsa (H. H.). 
Arch. lilt. Pharm. et Ther., 1930, 38, p. 1-8. P. B. 

Thyroglobulin versus thyroxin. Schulhof (K.)i Atner. J. Physiol., 
1930, 93, p. 170-174. — Presence de thyroglobuline dans la lymphe et le sang^ 
de la glande thyroide, tandis qu’il n’y a pasde preuves encore d’une s^cr^tion 
de thyroxine libre.Il est possible que cette dernifere soil un produit de dfidou- 
blement de la thyroglobuline dans le sang ou les organes, mais la thyroglobu¬ 
line doit avoir d’autres groupements actifs que la thyroxine. L’injection de 
thyroglobulines etrangeres a une action marquee sur le metabolisme basal et 
les poids des rats. P. B. 

L’effet du s6rum antithyroglobuline sur Taction physiolo- 
gique de la thyroglobuline. Schulhof (K.). Amer. J. Physiol., 1930, 93, 
p. 175-177. — [.’action de la thyroglobuline de chien sur la consommation 
basale d’oxygfene des rats n’est pas modifiSe par une injection simultanee de 
serum antithyroglobuline. P. B. 

EfFet de Tadministration quotidienne d’iode sur Taction 
calorigfene des injections intraveineuses de thyroxine. Wil- 
HELMJ (Ch. M.) et Boothbt (W. M.). Amer. J. Physiol., 1930, 92, p. 568-573. — 
L’ingestion quotidienne d’iode chez le chien pendant dix-sept a vingt-deux 
jours avant et huit jours aprfes une seule injection de 10 milligr. de thyroxine 
ne modiPie pas Paction calorigfene de la thyroxine. Aprfes I’injection de thy¬ 
roxine, la production basale de chaleur s’eleve rapidement et atteint son 
maximum de vingt-deux a soixante-dix heures, ensuite il y a diminution pro¬ 
gressive de la production de chaleur, qui atteint son niveau basal original 
en cent quatre-v’ngt-dix heures (huit jours). P. B. 

Le Gerant: Louis Pactat. 

Pans. — A. Mabethkux *1 L. Pactat, imp., 1, 
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CONF^IRENCE POUR LA LIMITATION 

DE LA 

FABRICATION DES STUPEFIANTS 
GENEVE, J3 joillet J93I 

CONVENTION POUR LIMITER LA FABRICATION 

ET REGLEMENTER LA DISTRIBUTION DES STUP^IFIANTS 

GHAPITRE I. — Definitions. 

Article premier. — Sauf indication expresse contraire, les definitions ci- 
apres s’appliquent a toutes les dispositions de la prdsente Convention : 

1. Par « Convention de Genfeve », on eiPtend la Convention internationale 
de l opium signee a Genfeve le 19 fdvrier 1925. 

2. Par « Drogues », on entend les drogues suivantes, qu’elles soient partie!- 
lement fabriqudes ou entierement raffinees : 

Croupe I. 

Sous-groupe (a) : 

I” La morphine et ses sels, y compris les preparations faites en par- 

Bull. Sc. Pharm. {Juillet 1932). 26 
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tant directement de I’opiutn brut ou medicinal et contenant plus de 
20 o/o de morphine ; 

2“ La diaceiylmorphine et les autres esters (4thers-sels) de la mor¬ 
phine et leurs sets; 

3“ La cocaine et ses sels, y compris les preparations faites en partant 
directement de la feuille de coca et contenant plus deO,t °/o de cocaine, 
tous les esters de I’ecgonine et leurs sels; 

La dihydrooxycodeinone (dont I’eucodal, nom depose, est unsel), 
la dihydrocodeinone (dont le dicodide, 'nom d6pos4, est un sel), la 
dihydromorphinose (dont le dilaudide, nom depose, est un sel), I’acfi- 
tylodihydrocodeinone ou I’ac^tylod^methylodibydrothebaine (dont 
I’acedicone, nom deposd, est un sel, la dihydromorphine (dont le para- 
morfan, nom depos^, est un sel), leurs esters et les sels de Tune 
quelconque de ces substances et leurs esters, la N-oxymorphine (g6no- 
morphine, nom d6pos6), les composes N-oxyraorphiniques, ainsi que 
les autres composes morphiniques k azote pentavalent. 

Sous-groiipe (b) : 

L’ecgonine, la thkbaine et leurs sels, les ^thers-oxydes de la mor¬ 
phine, tels que la benzylraorphine, et leurs sels, k I’exception de la 
m^thylmorphine (codkine), de I’^thylmorphine et de leurs sels. 

Ghoupe II. 

La m^lhylmorphine (codkine), I’ethylmorphine et leurs sels. 

Les substances mentionnees dans le present paragraplie seront consider^es 
comme « drogues », mSme lorsqu’elles seront produites par voie synth^tique. 

Les termes » Groups I » et « Groupe II » dksignent respectivement les 
groupes I et II du present paragraphe. 

3. Par « opium brut «, on entend le sue coagulk spontan.^ment, obtenu des 
capsules du pavot somnifere [Papavev somniferum L.) et n’ayant subi que 
les manipulations ndeessaires k son empaquetage et a son transport, quelle 
que soit sa teneur en morphine. 

Par « opium medicinal «, on entend I’opium qui a subi les preparations 
nkcessaires pour son adaptation k I’usage mkdical, soit en poudre ou gra¬ 
nule, soit en forme de mklange avec des matieres neutres, selon les exigences 
de la pharmacopde. 

Par « morphine >>, on entend le principal alcaloide de I'opium ayant sa 
formula chimique C'’H‘“0'iV. 

Par « diaceiylmorphine », on entend la diacktylmorphine (diamorphine, 
hdroine) ayant la formula G'‘H*’0“N (C”H”(C*H’0)'0’N). 

Par« feuille de coca », on entend la feuille de X'Erylhroxylon Coca Lamarck, 
de VErythroxyJon novo-granateuse (Morris) Hieronymus et de leurs varidtds, 
de la famille des Erythroxylaedes, et la feuille d’autres especes de ce genre 
dont la cocaine pourrait ^tre extraite directement ou obtenue par transfor¬ 
mation chimique. 

Par « cocaine » on entend I’kther mkthylique de la benzoylecgonine levo- 
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gyre ([«] 0 20" = — en solution chloroformique a 20 “/o, ayant la for- 
mule C”H'^0‘.\) 

Par « ecgonine >>, on entend I’ecgonine Ifivogyre ([a] 0 20® =— 45“6, en 
solution aqueuse a 5 “/o), ayant la formule C®H“0“N.H*0, et tons les d^riv^s 
de cette ecgonine qui pourraient servir industriellement S, sa r^gdn^ration. 

L^s « drogues » ci-aprfes sont d^finies par leurs formules chimiques comme 
suit; 

Dihydrooxycodeinone. 
Dihydrocodeinone. 
Dihydromorphinone. 

Ac^tylodihydrocodiioone on 
AcdtyIod6m6thylodihydroth4baine 
Dihydromorphine. 
N-oxymorphine. 
Thfibaine. 
Mithylmorphine (codeine). . . . 
Ethylmorphine. 
Benzylmorphine. 

G“H*‘0‘N 
C‘»H2*0»N 

C»“H*30‘N (C‘*H»(C*H*0)*0=>J) 

C”H«0SN 
C”H‘90‘H 
C'^H'-O^N 
C‘'H=‘0>N {C"n‘»(CH”0)0*N) 
C‘*H«0’N {C‘’H‘*(C*H»0)0‘N) 
C«I1«0»N (C‘’H‘^C’0)0•N) 

4. Par « fabrication », on entend aussi le raffinage. 
Par « transformation », on entend la transformation d’une « drogue » par 

voie chimique, exceptb la transformation des alcaloides en leurs sels. 
Lorsqu’une des « drogues » est transform^e en une autre « drogue », cette 

operation est consid6r6e comme une transformation par rapport it la pre¬ 
miere « drogue » et comme une fabrication par rapport a la deuxifeme. 

Par « evaluations >>, on entend les Evaluations fournies conformement aux 
articles 2 A 5 de la prEsente Convention et, sauf indication contraire du 
contexte, y compris les Evaluations supplEmentaires. 

Le terme « stocks de reserve », dans le cas d’une « drogue » quelconque, 
dEsigne les stocks requis. 

t® Pour la consommation intErieore normale du pays ou du territoire ou 
ils sont maintenus, 

2“ Pour la transformation dans ce pays ou dans ce territoire, et 
3® Pour I’exportation. 
Le terme « stocks d’Etat » dans le cas d’une « drogue » quelconque, 

indique les stocks maintenus sous le contrEle de I’Etat, pour I’usage de I’Etat 
et pour faire face a des circonstances exceptionnelles. 

Sauf indication contraire du contexte, le mot « exportation » est considerE 
comme comprenant la rEexportatioii. 

CHAPITRE II. — Evaluations. 

Art. 2.-1. Les Hautes Parties contractantes fonrniront annuellement au 
ComitE central permanent, institue par le chapitre VI de la Convention de 
GenEve, pour chaque drogue et pour chacun de leurs territoires auxquels 
s’applique la prEsente Convention, des Evaluations conformes aux dispositions 
de Particle 5 de la prEsente Convention. 

2. Lorsqu'une Haute Partie contractante n’aura pas fourni d’Evalualions 
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pour I'un quelconque de ses territoires auxquels la pr^sente Convention 
s’applique, a la date pr^vue a I’article b, paragraphs 4, ladite Evaluation sera 
Etablie dans la mesure du possible parl’organe de contrEle prevu iTarticle 5, 
paragraphs 6. 

3. Le ComitE central permanent demandera pour les pays ou territoires 
auxquels la presente Convention ne s’applique pas, des Evaluations Etablies 
conformEment aux stipulations de la prEsente Convention. Si, pour I’un quel¬ 
conque de ces pays ou territoires, il n’est pas fourni d’evaluation, I’Organe 
de contrdle en Etablira lui-mEme dans la mesure du possible. 

Am. 3. — Touts Haute Partie contractante pourra fournir, si c’est nEces- 
saire, pour une annEe quelconque et pour I’un quelconque de ses territoires, 
des Evaluations supplEmentaires pour ce territoire pour ladite annEe, en 
exposant les raisons qui les justifient. 

Art. 4. — 1. Touts Evaluation fournie conformEment aux articles prece¬ 
dents se rapportant E I’une quelconque des « drogues >> requises pour la 
consommation intErieure du pays ou du territoire pour lequel elle est Etablie, 
serafondEe uniquement sur les besoins mEdicaux et scientifiques de ce pays 
ou de ce territoire. 

2. Les Hautes Parties contractaiites pourront, en dehors des stocks de 
rEserve, constituer et maintenir des stocks d’Etat. 

Art. b. — i. Les Evaluations prEvues aux articles 2 E 4 de la prEsente Con¬ 
vention devront Etre Etablies selon le modEle qui sera present de temps a 
autre par le Comite central permanent et communiquE par les soins de ce 
Comite k tons les membres de la SocietE des Nations et aux Etats non 
membres mentionnEs E Particle 27. 

2. Pour chacune des « drogues », soit sous la forme d’alcaloides ou de sels 
ou de prEparations d’alcaloides ou sels, pour chaque annEe et pour chaque 
pays ou territoire, les Evaluations devront indiquer : 

a) La quantitE nEcessaire pour Etre utilisEe comme telle pour les besoins 
medicaux et scientifiques, y compris la quantitE requise pour la fabrication 
des prEparations pour I’exportation desquelles les autorisations d’exportation 
ne sont pas requises, que ces preparations soient destinees ii la consomma¬ 
tion intErieure ou E I’exportation ; 

b) La quantitE nEcessaire aux fins de transformation, tant pour la consom¬ 
mation intErieure que pour I’exportation; 

c) Les stocks de rEserve que I'on dEsire maintenir; 
d) La quantitE requise pour I’Etablissement et le maintien des stocks 

d’Etat, ainsi qu’il est prEvu E I’article 4. 
Par total des Evaluations pour chaque pays ou territoire, on entend la 

somme des quantitEs spEcifiees sous les alinEas a) et b) du prEsent para- 
graphe, augmentEe des quantitEs qui peuvent Etre nEcessaires pour porter 
les stocks des rEserves et les stocks d’Etat au niveau dEsire, ou dEduction 
faite de toute quantitE dont ces stocks pourraient dEpasser ce niveau. II ne 
sera tenu compte, toutefois, de ces augmentations ou de ces diminutions que 
pour autant que les Hautes Parties contractantes interessEes auront fait par- 
venir en temps utile au ComitE central permanent les Evaluations nEcessaires. 
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3. Chaque Evaluation sera accompagnEe d’un exposE de la mEthode 
employEe pour calculer les differentes quantitEs qui y seront inscrites. Siles 
quantiles caiculEes comportent une marge tenant compte des fluctuations 
possibles de la demands, I’Evaluation devra prEciser le montant de la marge 
ainsi prevue. II est entendu que, dans le cas de Tune quelconque des 
« drogues » qui sont ou peuvent Eire comprises dans le groupe II, il peut Eire 
nEcessaire de laisser une marge plus large que pour les autres « drogues »• 

4. Toutes les evaluations devront parvenir au ComitE central permanent 
auplus tard le I®’’ aoOt de I’annEe qui prEcEdera cells pour laquelle revalua¬ 
tion aura EtE Etablie. 

b. Les Evaluations supplEmentaires devront Eire adressEes au Comite 
central permanent des leur Etablissement. 

6. Les Evaluations seront examinees par un Organs de controle. La Com¬ 
mission consultative du trafic de I’opium et autres drogues nuisibles de la 
SociEtE des Nations, le ComitE central permanent, le ComitE d’hygiEne de 
la SociEtE des Nations et I’Office international d’Hygiene publique auront le 
droit de dEsigner chacun ua membre de cet Organe. Le Secretariat de 
rOrgane de controle sera assurE par le SecrEtaire gEnEral de la SociEtE des 
Nations en s’assurant la collaboration Etroite du ComitE central. 

Pour tous pays ou territoire pour lequel une Evaluation aura EtE fournie, 
I’Organe de contrEle pourra demander, sauf en ce qui concerns les besoins 
de I’Etat, touts indication ou prEcision supplEmentaire qu’il jugera nEces¬ 
saire, soil pour complEter I’Evaluation, soil pour expliquer les indications qui 
y figurent; k la suite des renseignements ainsi recueillis, il pourra modifier 
les Evaluations avecle consentement de I’Etat intEressE. Dans le cas de I’une 
quelconque des « drogues « qui sont ou peuvent Eire comprises dans le 
groupe II, une dEclaration sommaire sera suffisante. 

7. Apres avoir examinE, conformEment au paragraphs 6 ci-dessus, les 
Evaluations fournies et aprEs avoir fixe, conformEment k Particle 2, les Eva¬ 
luations pour les pays ou territoires pour lesquels il n’en aura pas EtE fourni, 
POrgane de contrEle adressera, par Pentremise du SecrEtaire gEnEral et au 
plus tard le I'® novembre de chaque annEe, a tous les Membres de la SociEtE 
des Nations et aux Etals non membres menlionnEs k Particle 27, un Elat con- 
tenant les evaluations pour chaque pays ou territoire; cet Etat sera accom- 
pagnE, pour autant que POrgane de contrEle le jugera nEcessaire, d’un 
exposE des explications fournies ou demandEes, conformEment au para¬ 
graphs 6 ci-dessus, et de toutes observations que POrgane de contrEle tien- 
diait k prEsenter relativement k toute evaluation, explication ou demande 
d’explication. 

8. Toute evaluation supplEmentaire communiquEe au ComitE central per¬ 
manent au cours de PannEe doit etre traitee sans dElai par POrgane, suivant 
la procEdure spEcifiEe aux paragraphes 6 et 7 ci-dessus. 

CHAPITRE III. — Limitation de la fabrication. 

- Art. 6. — I. Il ne sera fabriquE dans aucun pays ou territoire, au cours 
d une annEe quelconque, de quantitE d’une « drogue « quelconque supE- 
rieure au total des quantitEs suivantes : 
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a) La quantity requise, dans les limites des Evaluations pour ce pays ou ce 
territoire, pour cette annEe, pour Etre utilisEe comme telle pour ses besoins 
mEdicaux et scientifiques, y compris la quantitE requise pour la fabrication 
des prEparations pourl’exportation desquelles les autorisations d’exportation 
ne sont pas requises, que ces prEparations soient destinEes E la consomma- 
tion intErieure ou 4 I’exportation; 

b) La quantitE requise dans les limites des Evaluations pour ce pays ou ce 
territoire, pour cette annEe, aux fins de transformation, tant pour la consom- 
mation intErieure que pour I’exportation; 

c) La quantitE qui pourra Etre requise par ce pays ou ce territoire, pour 
I’exEcution, au cours de I’annee, des commandes destinEes a I’exportation et 
elfectuEes conformEment aux dispositions de la prEsente Convention; 

d) La quantitE Eventuellement requise par ce paysou territoire pour main- 
tenir les stocks de reserve au niveau spEcifiE dans les evaluations de I’annEe 
envisagEe; 

e) La quantitE Eventuellement requise pour maintenir les stocks d’Etatau 
niveau spEcifie dans les Evaluations de I’annEe envisagEe. 

2. II est entendu que si, a la fin d’une annEe, une Haute Partie contrac- 
tante constate que la quantitE fabriquEe dEpasse le total des quantitEs spE- 
cifiEes ci-dessus, compte tenu des deductions prEvues a Particle 7, premier 
alinEa, cet excEdent sera dEduit de la quantitE qui doit Etre fabriquEe au 
cours de I’annee suivante. En transraettant leurs statistiques annuelles au 
ComitE central permanent, les Hautes Parties contractantes donneront les 
raisons de ce dEpasseraent. 

Art. 7. — Pour chaque « drogue », il sera deduit de la quantitE dont la 
fabrication est autorisEe, conformEment 4 Particle 6, au cours d’line annee 
quelconque, dans un pays ou territoire quelconque : 

1“ Toute quantitE de la « drogue » importEe, y compris ce qui aurait EtE 
retournE et dEduction faite de ce qui aurait EtE reexportE ; 

2' Toute quantitE de ladite « drogue » saisie et utilisEe comme telle pour 
la consommation intErieure ou la transformation. 

S’il est impossible d’effectuer pendant Pexercice en cours Pune des dEduc- 
tions susmentionnEes, toute quantitE demeurant en excEdent 4 la fin de 
Pexercice sera dEduite des Evaluations de PannEe suivante. 

Art. 8. — La quantitE d’une « drogue >> quelconque, importEe ou fabriquEe 
dans un pays ou territoire aux fins de transformation, conformEment aux 
Evaluations de ce pays ou de ce territoire, devra Etre utilisEe, si possible, en 
totalitE 4 cet effet pendant la pEriode visEe par PEvaluation. 

Toutefois, s’il est impossible d’utiliser ainsi la quantitE totale dans la 
pEriode en question, la fraction demeurant inutilisEe 4 la fin de PannEe sera 
dEduite des Evaluations de PannEe suivante pour ce pays ou ce territoire. 

Art. 9. — Si, au moment oii toutes les dispositions de la pcEsente Conven¬ 
tion deviendront applicables, les stocks d’une « drogue >> existant 4 ce 
moment dans un pays ou territoire dEpassent le montant des stocks de 
rEserve de cette « drogue « que ce paysou territoire dEsire maintenir, confor¬ 
mEment 4 ses Evaluations, cet excEdent sera dEduit de la quantitE qui, nor- 
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malement, pourrait ^tre fabriqufee ou imporWe, selon le cas, au cours de 
I’annfie, conformfiment aux dispositions de la presents Convention. 

Si cette procedure n’est pas appliqu6e, le gouvernement prendra en charge 
les stocks en exc^dent existant au moment ou toutes les dispositions de la 
presente Convention deviendront applicables. Le gouvernement n'en ddli- 
vrera, 4 certains intervalles, que les quantit^s qui peuvent 4tre d§livr6es, 
conformement 4 la Convention. Toutes les quantit4s ainsi d41ivr4es au cours 
de Tann^e seront d6duites de la quantity totale destinee 4 etre fabriqu4e ou 
imporWe, selon le cas, au cours de cette m4me ann4e. 

CHAPITRE IV. — Interdictions, restrictions. 

Art. 10. — 1. Les Hautes Parties contraetantes interdiront I’exportation de 
leurs territoires de la diac4tylmorphine et de ses sels, ainsi que des prepara¬ 
tions contenant de la diacetylraorphine ou ses sels. 

2. Toutefois, sur demands emanant du gouvernement d’un pays oii la 
diacetylmorphine n’est pas fabriquee, toute Haute Partie contractante pourra 
autoriser I’exportation 4 destination de ce pays des quantit6s de diacetyl- 
morpliine, de ses sels et des preparations contenant de la diacetylmorphine 
ou ses sels, qui sont necessaires pour les besoins medicaux et scientifiques 
de ce pays, 4 la condition que cette demande soit accompagnee d’un certificat 
d’importation et soit adressee 4 I’administration offlcielle indiquee dans le 
certificat. 

3. Toutes les quantites ainsi importees seront distribuees par le gouverne¬ 
ment du pays importateur et sous sa respo«6abilite. 

Art. It. — 1. Le commerce et la fabrication commerciale de tout produit 
d4riv4 de Tun des alcaloides ph4nanthrenes de I’opium ou des alcaloides 
ecgoniniques de la feuille de coca, qui ne sera pas utilise 4 la date de ce jour 
pour des besoins m6dicaux ou scientifiques, ne pourront 4tre permis dans 
un pays ou territoire quelconque que si la valeur medicale ou scientifique de 
c« produit a 4te constatee d’une maniere jug4e probante par le gouverne¬ 
ment int^ress4. 

Dans ce cas, 4 moins que le gouvernement ne decide que le produit en 
question n’est pas susceptible d’engeiidrer la toxicomanie ou d’Stre convert! 
en un produit susceptible d’engendrer la toxicomanie, les quantitds dontla 
fabrication est autorisee ne devront pas, dans I’attente des decisions men- 
tionndes ci-apr4s, d4passer le total des besoins int4rieurs du pays ou du 
territoire pour des fins mddicales et scientifiques et la quantitd ndcessaire 
pour satisfaire aux commandos d’exportation, et les dispositions de la prd- 
sente Convention seront appliqudes audit produit. 

2. La Haute Partie contractante qui autorisera le commerce ou la fabrica¬ 
tion commerciale Tun de ces produits en avisera imm6diatement le Secre¬ 
taire general de la Societd des Nations, qui communiquera cette notification 
aux autres Hautes Parties contraetantes et au Comile d’hygifene de la Societe. 

3. Le Comite d’hygi4ne, apres avoir soumis la question au Comite perma¬ 
nent de rOffice international d’hygifene publique, decidera si le produit dont 
il s’agit peut engendrer la toxicomanie [et doit etre assimile de ce fait aux 
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« drogues » mentionn^es dans le sous-groupe a) du groups I], ou s’il peut 
Stre transform^ en une de ces mfimes drogues [et etre, de ce fait, assimild 
aux « drogues » mentionndes dans le sous-groupe b) du groups I ou dans le 
groups II]. 

4. Si le Comitd d’hyglfene ddcide que, sans dtre une « drogue » susceptible 
d’engendrer la toxicomanie, le produit dont il s’agit peut dtre transformd en 
une telle « drogue >>, la question de savoir si ladite « drogue » rentre dans le 
sous-groupe b) du groupe I ou dans le groups 11 sera soumise pour ddcision 
k un Comitd de trois experts qualifids pour en examiner les aspects scienti- 
fiques et techniques. Deux de ces experts seront designes respectivement par 
le gouvernement interesse et par la Commission consultative de I’opium ; le 
troisieme sera designd par les deux prdcitds. 

5. Toute decision prise conformdment aux deux paragraphes prdcddents 
sera portde k la connaissance du Secretaire gdndral de la Societe des Nations, 
qui la communiquera 4 tons les Membres de la Societe et aux Etals non 
membres mentionn6s 4 I’article 27. 

6. S’il rdsulte de ces decisions que le produit en question peut engendrer 
la toxicomanie ou peut 4tre transform^ en une « drogue » susceptible de 
I’engendrer, les Hautes Parties contractantes, des la reception de la commu¬ 
nication du Secretaire general, soumettront ladite « drogue » au regime 
prevu par la presente Convention, suivant qu’elle sera comprise dans le 
groupe I ou dans le groupe II. 

7. Sur la demande de toute Haute Partie contractante adress6e au Secre¬ 
taire general, toute decision de cette nature pourra gtre revisee a la lumiere 
de I’experience acquise et conformement a la procedure indiquee ci-dessus. 

Art. 12. —1. L’importation ou I’exportation d’une « drogue » quelconque, 
en provenance ou 4 destination du territoire d’une Haute Partie contractante, 
ne pourront Stre effectuees que conformement aux dispositions de la pr^sente 
Convention. 

2. Les importations d’une « drogue » quelconque, dans un pays ou terri¬ 
toire quelconque et pour une annde quelconque, ne pourront exceder le 
total des evaluations ddfinies 4 I’article 5 et de la quantite exportee de ce pays 
ou territoire pendant la m4me annde, deduction faite de la quantite fabriquee 
dans le pays ou territoire pendant la m4me annee. 

CHAPITRE V. — Contr6le. 

Art. 13. — 1. a) Les Hautes Parties contractantes appliqueront 4 toutes les 
« drogues » du groupe I les dispositions de la Convention de Gen4ve, dont 
celle-ci prdvoit I’application aux substances spdcifides 4 son article 4 (ou des 
dispositions dquivalentes). Les Hautes Parties contractantes appliqueront 
aussi ces dispositions anx preparations de la morphine et cocaine visees 4 cet 
article 4 et 4 toutes les preparations des autres « drogues » du groupe I, sauf 
les preparations qui peuvent 6tre soustraites au regime de la Convention de 
Cenfeve, conformement 4 Particle 8 de cette Convention. 

b) Les Hautes Parties contractantes appliqueront aux solutions ou dilutions 
de morphine ou de cocaine, ou de leurs sels, dans une substance inerte, 
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liquide ou solide, et contenant 0,2 °/o ou moins de morphine ou 0,1 °/o ou 
moins de cocaine, le mSme traitement qu’aux preparations contenant un 
pourcentage plus eleve. 

2. Les Hautes Parties contractantes appliqueront aux « drogues >> qui sont 
ou qui peuvent 6tre comprises dans le groupe II les dispositions suivantes 
de la Convention de Geneve ou des dispositions equivalentes : 

a) Les dispositions des articles 6 et 7, en tant qu’elles s’appliquent k la 
fabrication, a I’importation, a I’exportation et au commerce de gros de 
ces « drogues »; 

h) Les dispositions du chapitre V, sauf en ce qui concerne les compo¬ 
sitions qui contiennent I’une de ces « drogues » et qui se pr^tent i une 
application th^rapeutique normals; 

c) Les dispositions des alin^as ib), e) et e) et de I’alin^a 2 de Particle 22, 
etant entendu : 

t“ Que les statistiques des importations et des exportations pourront 
6tre renvoy6es annuellement et non trimestriellement, et 

2“ Que l’alin6a ib) et I’alinSa 2 de Particle 22 ne seront pas appli- 
cables aux preparations qui contiennent ces « drogues >>. 

Art. 14. — 1. Les gouvernements qui auront deiivre une autorisation 
d’exportation, A, destination de pays ou de territoires auxquels ne s’appli¬ 
quent ni la presente Convention ni la Convention de Genfeve, pour une 
« drogue >> qui est ou pourra Stre comprise dans le groupe 1 en aviseront 
immediatement le Comite central permanent. II est entendu que si les 
demandes d’exportation s’6l6vent 4 5 K"® ou davantage, Pautorisation ne sera 
pas d61ivr^e avant que le gouvernement se soit assure auprfes du Comity central 
permanent que Pexportation ne provoquera pas un d^passement des Evalua¬ 
tions pour le pays ou territoire importateur. Si le Comite central permanent 
fait savoir qu’il y aura un depassement, le gouvernement n’autorisera pas 
Pexportation de la quantite qui provoquerait ce dEpassement. 

2. S’il ressort des releves des importations et des exportations adresses au 
ComitE central permanent ou des notifications faites a ce ComitE, confor- 
mement au paragraphe precedent, que la quantitE exportee ou dont Pexpor¬ 
tation a ete autorisEe ct destination d’un pays ou territoire quelconque 
dEpasse le total des evaluations dEfmies a Particle 5 pour ce pays ou ce terri¬ 
toire, pour cette annEe, augmentE de ses exportations constatEes, le Comite 
en avisera immEdiatement toutes les Hautes Parties contractantes. Celles-ci 
ne pourront plus autoriser, pendant Pannee en question, aucune nouvelle 
exportation dudit pays ou territoire, sauf 

1“ Dans le cas ou une evaluation supplEmentaire sera fournie, en ce 
qui concerne a la fois toute quantitE importEe en excEdentet la quantitE sup¬ 
plEmentaire requise, ou 

2“ Dans les cas exceptionnels ou Pexportation est, de Pavis du gou¬ 
vernement du pays exportateur, essentielle aux intErfits de PhumanitE ou au 
traitement des malades. 

3. Le ComitE central permanent prEparera chaque annEe un Etat indiquant 
pour chaque pays ou territoire et pour PannEe prEcEdente : 

a) Les Evaluations de chaque « drogue »; 
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b) La quantity de chaque « drogue » consomm6e; 
c) La quantile de chaque « drogue » fabriqu^e; 
d) La quantity de chaque « drogue » transforraee; 
e) La quantity de chaque « drogue » imporlee ; 
f) La quantity de chaque « drogue » exportSe; 
g) La quantity de chaque « drogue « employee 4 la confection des pre¬ 

parations pour I’exportation desquelles les autorisations d’exportation ne 
sont pas requises. 

S’il resulte dudit etat que Tune des Hautes Parties contractantes a ou peut 
avoir manqud aux obligations prevues par la prdsenle Convention, le Comite 
sera en droit de lui demander des explications par I’entremise du Secretaire 
general de la Societe des Nations, et la procedure prdvue par les para- 
graphes 2 4 7 de Particle 24 de la Convention de Geneve sera applicable. 

Le Comite publiera, le plus t6t possible. Petal vise ci-dessus, et, a moins 
qu’il ne le juge pas necessaire, un resume des explications donnees ou deman- 
ddes conformement 4 Palinea precedent, ainsi que toutes les observations 
qu’il tiendrait 4 faire concernant ces explications ou demandes d’explications. 

En publiant les statistiques et autres informations qu’il regoit en vertu de 
la presente Convention, le Comite central permanent aura soin de ne faire 
figurer dans ces publications aucune indication susceptible de favoriser les 
operations des sp^culateurs ou de porter prejudice au commerce 16gitime 
d’une quelconque des Hautes Parties contractantes. 

CHAPITRE VI. —- Dispositions administrativks. 

Art. 15. — Les Hautes Parties contractantes prendront toutes les mesures 
legislatives ou autres ndcessaires pour donner effet dans leurs territoires aux 
dispositions de la presente Convention. 

Les Hautes Parties contractantes etabliront, si elles ne Pont dej4 fait, une 
administration speciale ayant pour mission : 

a) D’appliquer les prescriptions de la presente Convention; 
b) De reglementer, surveiller et contrdler le commerce des « drogues »; 
e) D’organiser la lutte contre la toxicomanie, en prenant toutes les 

mesures utiles pour en empficher le d4veloppement et pour combaltre 
le traflc illicite. 

Art. 16. — 1. Chacune des Hautes Parties contractantes exercera une sur¬ 
veillance rigoureuse sur : 

a) Les quantiles de matieres premieres et de « drogues e manufac- 
turees qui se trouveat en la possession de chaque fabricant aux fins de 
fabrication ou de transformation de chacune de ces « drogues » ou a 
toutes autres fins utiles; 

b) Les quantiles de « drogues « (ou de preparations nontenant ces 
drogues) produites; 

c) La manifere dont il est dispose des « drogues » et preparations ainsi 
produites, notamment leur distribution au commerce, a la sortie de la 
fabrique. 

2. Les Hautes Parties contractantes ne permettront pas Paccumulation 
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entre les mains d’un fabricant quelconque de quantiles de matiferes d^passant 
les quantitSs requises pour le fonctionnement ficonomique de I’entreprise, 
en tenant compte des conditions du marche. Les quantites de matiferes pre¬ 
mieres en la possession de tout fabricant, 4 un moment quelconque, ne depas- 
seront pas les quantites ndcessaires pour les besoins de la fabrication 
pendant le semestre suivant, ci moins que le gouvernement, aprfes enquSte, 
n’ejtime que des conditions exceptionnelles justifient I’accumulation de 
quantitds additionnelles, mais, en aucun cas,les quantitds totales qui pourront 
etre accumul^es ainsi ne devront ddpasser I’approvisionnement d’une annde. 

Art. 17. — Cbacune des Hautes Parties contractantes astreindra chaque 
fabricant etabli sur ses territoires 5, fournir des rapports trimestriels indi¬ 
quant ; 

a) Les quantites de matiferes premieres et de chaque « drogue » qu’il 
a re5ues dans sa fabrique, ainsi que les quantites de « drogues » ou de 
tout autre produit, quel qu’il soit, fabriqu6 avec chacune de ces 
substances. En signalantles quantites de matibres premieres ainsi recues 
par lui, le fabricant indiquera la proportion de morphine, de cocaine ou 
d’ecgonine contenue dans celles-ci ou qui peut en 6tre retiree — propor¬ 
tion qui sera ddterminde par une m^thode prescrite par le gouvernement 
et dans des conditions que le gouvernement considere oomme satisfai- 
santes; 

b) Les quantites, soit de matiferes premieres, soit de produits manu- 
facturbs h. I’aide de ces matieres, qui ont ete utilisees au cours du 
trimestre; 

c) Les quantites restant en stocks a la fin du trimestre. 
Chacune des Hautes Parties contractantes astreindra chaque negociant en 

gros etibli sur ses territoires a fournir, i la fin de chaque ann6e, un rapport 
sp6cifiant pour chaque « drogue » la quantity de cette « drogue « contenue 
dans les preparations exportdes ou importees au cours de Fannie et pour 
I’exportation ou I’importation desquelles il n’est pas requis d’autorisation. 

Art. 18. — Chacune des Hautes Parties contractantes s’engage 4 ce que 
toutes les « drogues >> du groupe I qu’elle saisira dans le trafic illicite soient 
detruites ou transform^es en substances non stupefiantes ou riserv&es a 
I’usage medical ou scientifique, soit par le gouvernement, soit sous son 
contrble, une fois que ces « drogues <> ne sont plus necessaires pour la 
procedure Judiciaire ou toute autre action de la part des autoriWs de I’Etat. 
Dans tous les cas, la diacetylmorphine devra etre detruite ou transformee. 

Art. 19. — Les Hautf-s Parties contractantes exigeront que les etiquettes 
sous lesquelles est raise en vente une « drogue » quelconque ou une prepa¬ 
ration contenant cette « drogue » indiquent le pourcentage de celle-ci. Elies 
devront aussi en indiquer le nom de la maniSre prevue par la l(^gislation 
nationale. 

CHAPITRE VII. — Dispositions ge-nirales. 

Art. 20. — 1. Toute Haute Partie contractante dans Fun quelconque des 
territoires de laquelle une « drogue » quelconque sera fabriquge ou trans- 
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form^e au moment de I’entr^e en vigueur de la presente Convention on qui, 
a ce moment on ult6rieurement, se proposera d’autoriser sur son territoire 
cette fabrication ou transformation, enverra une notification au Secretaire 
gdnfiral de la Soci6te des Nations en indiquant si la fabrication ou la trans¬ 
formation pst destin^e aux besoins int^rieurs seulement ou 6galement k 
I’exportation, et a quelle epoque cette fabrication ou transformation commen- 
cera; elle sp^cifiera 6galement les « drogues » qui doivent elre fabriquees 
ou transformees, ainsi que le nom et I’adresse des personnes ou des maisons 
autorisees. 

2. Au cas ou la fabrication ou la transformation de Tune quelconque des 
« drogues >> cesserait sur son territoire, la Haute Partie contractante enverra 
une notification a cet effet au Secretaire g6n6ral, en indiquant la date et le 
lieu ou cette fabrication ou transformation a cess6 ou cessera et en sp^cifiant 
les « drogues » vis6es, les personnes ou maisons vis^es, ainsi que leur nom 
et leur adresse. 

3. Les renseignements fournis conformement aux paragraphes I et 2 
seront communiques par le Secretaire general aux Hautes Parties contrac- 
tantes. 

Art. 21. — Les Hautes Parties contractantes se communiqueront par I'en- 
tremise du Secretaire general de la Societe des Nations les lois et rfeglements 
promulgues pour donner effet a la presente Convention, et lui transmettront 
un rapport annuel relatif au fonctionnement de la Convention sur leurs 
territoires, conformement k un formulaire etabli par la Commission consul¬ 
tative du trafic de I’opiura et autres « drogues » nuisibles. 

Art. 22. — Les Hautes Parties contractantes feront figurer dans les statis- 
tiques annuelles fournies par elles au Comite central permanent les quantites 
de chacune des « drogues » employees par les fabricants et grossistes pour 
la confection de preparation, destindes la consommation intdrieure ou a 
I’exportation, pour I’exportation desquelles les autorisations ne sont pas 
requises. 

Les Hautes Parties contractantes feront dgalement figurer dans leurs 
statistiques un resume des relevds dtablis par les fabricants, conformement 
k Particle 17. 

Art. 23. — Les Hautes Parties contractantes se communiqueront, par 
I’entremise du Secretaire general de la Societe des Nations, dans un ddlai 
aussi bref que possible, des renseignements sur tout cas de trafic illicite 
decouvert par elles et qui pourra presenter de I’importance, soit en raison 
des quantites de i> drogues » en cause, soit en raison des indications que ce 
cas pourra fournir sur les sources qui alimentent en « drogues »le trafic illicite 
ou les methodes employees par les trafiquants illicites. 

Ces renseignements indiqueront, dans toute la mesure du possible : 
a) La nature et la quantite des « drogues >> en cause; 
b) L’origine des « drogues », les marques et etiquettes; 
c) Les points de passage ou les « drogues » ont etd detournees dans le 

trafic illicite; 
d) Le lieu d’ou les « drogues » ont ete expediees et les noms des expe- 
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diteurs, agents d’expgdition ou commissionnaires, les methodes de con¬ 
signation et les noms etadresses des destinataires, s’ils sont connus; 

c) Les methodes employees et routes suivies par les contrebandiers et 
4ventuellement les noms des navires qui ont servi an transport; 

f) Les mesures prises par les gouvernements en ce qui concerns les 
personnes impliquees (et en particulier, celles qui possSderaient des 
autorisations ou des licences), ainsi que les sanctions appliqu^es; 

g) Tons autres renseignemsnts qui pourraient aider 4 la suppression 
du trade illicite. 

Art. 24. — La presente Convention completera les Conventions de La Haye 
de 1912 et de Genfeve de 1925 dans les rapports entre les Hautes Parties con- 
tractantes li4es par Tune au moins de ces dernieres Conventions. 

Art. 25. — S’il s’dleve entre les llautes Parties contractantes un diff^rend 
quelconque relatif h I’interpretatiou ou a I’application de la pr^sente Conven- 
tien, et si ce differend n’a pu Stre r^solu de fa§on satisfaisante par voie 
diplomatique, il sera r6gl6 cooformement aux dispositions en vigueur entre 
les Parties concernant le rfeglement des diff^rends internationaux. 

Au cas oCi de telles dispositions n’existeraient pas entre les Parties au 
differend, elles le soumettront a une procedure arbitrale ou judiciaire. A 
d^faut d’un accord sur le choix d’ua autre tribunal, elles soumettront le 
differend, ci la requSte de I’une d’elles, i la Cour permanente de Justice 
internationale, si elles sont toutes parties au Protocole du 16 d^cembre 1920, 
relatif au Statut de ladite Cour, et, si elles n’y sont pas toutes parties, a un 
tribunal d’arbitrage, constitud conform6ment a la Convention de La Haye du 
18 octobre 1907, pour le rfeglement pacilique des conflits internationaux. 

Art. 26. — Toute Haute Partie contractante pourra declarer, au moment 
de la signature, de la ratification ou de I’adbgsioD, qu'en acceptant la pre¬ 
sente Convention, elle n’assume aucune obligation pour I'ensemble ou une 
partie de ses colonies, protectorats, territoires d’outre-mer ou territoires 
places sous sa souverainetfi ou son mandat, et la prdsente Convention ne 
s’appliqnera pas aux territoires mentionnisdans cette declaration. 

Toute Haute Partie contractante pourra ulterieurement donner, k tout 
moment, avis au Secretaire general dela Societe des Nations qu’elle desire que 
la presente Convention s’applique ci I’ensemble ou k une partie de ses terri¬ 
toires qui auront fait I’objet d’une declaration aux termes de I’alinea pre¬ 
cedent, et la presente Convention s’appliquera k tons lesterritoii’es mentionnes 
dans cet avis, comme dans le cas d’un pays ratifiant la Convention ou y 

adberant. 
Chacune des Hautes Parties contractantes pourra declarer k tout moment, 

aprks 1’expiration de la pdriode de cinq ans prevue k Particle 32, qu’elle 
desire que la presente Convention cesse de s’appliquer k I’ensemble ou a une 
partie de ses colonies, protectorats, territoires d’outre-mer ou territoires 
places sous sa souverainete ou sous son mandat, et la Convention cessera 
de s’appliquer aux territoires mentionnes dans cette declaration, comme 
s’il s’agissait d’une denonciation faite conformement aux dispositions de 
Particle 32. 
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Le Secretaire general comtnuniquera A tons les Membres de la Societe, ainsi 
qu’aux Etats non membres mentionnes a I’artiele 27, toutes les declarations 
et tons les avis regus aux termes du present article. 

Art. 27. — La presente Convention, dont les textes francais et anglais feront 
egalement foi, portera la date de ce jour et sera, jusqu’au 31 decembre 1931, 
ouverte i la signature an nom de tout Membre de la Societe des Nations ou 
de lout Etat non membre qui s’est fait representer a la Conference qui a eia- 
bore la presente Convention, ou auquel le Conseil de la Societe des Nations 
aura communique copie de la presente Convention 4 cet effet. 

Art. 28. — La presente Convention sera ratiflee. Les instruments de rati¬ 
fication seront transmis au Secretaire general de la Societe des Nations, qui 
en notiflera le dep6t 4 tous les Membres de la Societe ainsi qu’aux Etats non 
membres vises 4 I’article precedent. 

Art. 29. — A dater du 1" Janvier 1932, tout Membre de la Societe des 
Nations et tout Etat non membre vise a I’article 27 pourra adherer 4 la pre-. 
sente Convention. 

Les instruments d’adhesiou seront transmis au Secretaire general de la 
Societe des Nations qui en notiflera !e depot 4 tous les membres de la Socidte 
ainsi qu’aux Etats non membres vises audit article. 

Art. 30. — La presente Convention entrera en vigueur quatre-vingt-dix 
jours apr^s que le Secretaire general de la Societe des Nations aura recu les 
ratifications ou les adhesions de vingt-cinq membres de la Societe des Nations 
ou Etats non membres, y compris quatre Etats parmi les suivants : 

Allemagne, Etats-Unis d’Amerique, France, Royaume-Uni de Grande- 
Bretagne et d’lrlande du Nord, Japon, Pays-Bas, Suisse, Turquie. 

Les dispositions autres que les articles 2 4 8 ne deviendront toutefois appli- 
cables que le l'^ Janvier de la premifere annee pour laquelle les evaluations 
seront fournies, conformeraent aux articles 2 4 5. 

Art. 31. — Les ratifications ou adhesions deposees aprSs la date de I’entree 
en vigueur de la presente Convention prendront effet 4 I’expiration d’un deiai 
de quatre-vingt-dix jours 4 partir du jour de leur reception par le Secretaire 
general de la Societe des Nations. 

Art. 32. — A I’expiration d’un deiai de cinq ans a partir de I’entree en 
vigueur de la presente Convention, celle-ci pourra etre denoncee par un 
instrument ecrit depose aupres du Secretaire general de la Societe des .Nations. 
Cette denonciation, si elle est regue par le Secretaire general le 1" juillet 
d’une annee quelconque ou anterieurement 4 cette date, prendra effet le 
l^rjanvier de I’annee suivante, et, si elle est regue aprbs le 1«' juillet, elle 
prendra effet comme si elle avail ete recue le I'^juillet de I’annee suivante ou 
anterieurement 4 cette date. Chaque denonciation ne sera operante que pour 
le Membre de la Societe des Nations ou I’Btat non membre au nom duquel elle 
aura ete depusde. 

Le Secretaire general notiflera 4 tous les Membres de la Societe et aux Etats 
non membres mentionnes 4 I’article 27 les denonciations ainsi regues. 

Si, par suite de denunciations simultanees ou successives, ,le nombre des 
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Membres de la Society des Nations et des Etats non membres qui sont lids par 
la prdsente Convention se trouve ramene 4 moins de vingt-cinq, la Convention 
cessera d’etre en vigueur k partir de la date h laquelle la derniere de ces 
ddnonciations prendraeffet, conformdment aux dispositions du prdsent article. 

Art. 33. — Une demande de rerision de la presente Convention pourra Stre 
formulde en tout temps par lout Membre de la Socidtd des Nations ou Etatnon 
membre lid par la Convention, par voie de notification adressde au Secrdtaire 
gdndral de la Societd des Nations. Cette notification sera communiqude par le 
Secrdtaire gdndral 4 tons les Membres de la Socidte des Nations et Etats non 
membres ainsi lids, et, si elle est appuyde par un tiers au moins d’entre elles, 
les Hautes Parties contractantes s’engagent 4 se rdunir en une confdrence 
aux fins de revision de la Convention. 

Art. 34. — La prdsenle Convention sera enregistrde par le Secrdtaire 
gdndral de la Socidtd des Nations le jour de I’entrde en vigueur de la Con¬ 
vention. 

En foi de quoi les plenipotentiaires ont signd la presente Convention. 

La Confdrence a dgaleraent adopt! les recommandations ci-aprds : 

La Confdrence, 

I. — Rappelant la proposition faile par la Commission consultative du 
trafic de I’opium et autre* drogues nuisibles, dans le Code moddle destine au 
contrdle administratif du trade des stupefiants qui a ete dtabli lors de sa 
onzieme session, proposition tendant 4 ce que dans les pays dont I’organi- 
sation administrative permet une telle proeddure la surveillance du com¬ 
merce des stupefiants, dans son ensemble, soil aux mains d’une autorite 
unique, en vue de I'unification de toutes les mesures de contrdle applicables 
4 ce commerce, et 4 ce que dans les pays ou cette surveillance est aux mains 
de plusieurs autorites des mesures soient prises pour dtablir une coordination 
entre ces autoritds ; 

Recommande que les Membres de la Socidte des Nations et les Etats non 
membres qui ne possddent pas actuellement une autoritd unique envisagent 
aussitdt I’intdrdt qu’il y aurait 4 en dtablir une, ayant pour mission de rdgle- 
menter, de surveiller et de contrdler le trafic de I’opium et autres drogues 
nuisibles, ainsi que d’erapdeher et de combattre la toxicomanie et le trafic 
illicite, etque lesdits Membres de la Socidtd des Nations et Etats non membres 
fassent rapport au Secrdtaire gdndral de la Socidtd des Nations, dans un ddlai 
d’une annee a partir de la prdsente date, sur les rdsultats de leur examen de 
cette question. 

II. — Reconnaissarit que le Code modele susmentionnd a dtd d’une valeur 
considdrable pour un certain nombre de gouvernements auxquels il a servi 
de guide pour I’dtablissement d’une Idgislation et de mesures administratives 
tendant 4 I’application de la Convention de Gendve sur leurs territoires, 

Recommande qu’un Code semblable soit dtabli avant I’entree en vigueur de 
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la Convention sign^e a la date de ce jour et soit communique aux gouverne- 
ments, en les priant de s’inspirer autant que possible de ce Code pour ^tablir 
les mesures legislatives et administratives necessaires en vue de I’application 
dans leurs territoires de ladite Convention. 

Prie le Conseil de la Societe des Nations de deraander k la Commission 
consultative du traflc de I’opium et autres drogues nuisibles d’etablir ce 
Code. 

HI. — Ayant decide, conformement ii I’avis des experts attaches 4 la Con¬ 
ference, de comprendre parmi les « drogues » qui doivent etre soumises plei- 
nement aux dispositions de la piAsente Convention et de la Convention de 
Genfeve (groupe I) certaines drogues qui ne tombent pas actuellement sous 
le coup de la Convention de Geneve et de la Convention de La Haye de 1912, 

Recommands : 
1. Que le Conseil de la Societe des Nations demands au Comite d’hy- 

giene de la Societe d’envisager immediatement I’interSt qu’il y aurait 
k faire tomber ces « drogues >> sous le coup de la Convention de Geneve, 
conformement a la procedure de Particle 10 de cette Convention; 

2. Que le Conseil attire I’attention des gouvernements des pays 
auxquels la Convention de La Haye s’applique, mais auxquels la Conven¬ 
tion de Geneve ne s’applique pas sur la proposition formulee dans la 
presente Convention et sur le rapport des experts, relativement aux 
dispositions de Particle 14d) de la Convention de La Haye. 

IV. — Recommande que les gouvernements envisagent la question de savoir 
s’il est desirable d’etablir un monopole d’Etat sur le commerce et, si c’est 
necessaire, sur la fabrication des « drogues « visees par la Convention signee 
h la date de ce jour. 

[La delegation allemande a declare qu’elle ne pouvait pas accepter cette 
recommandation.] 

V. — Considerant qu’en vue de combattre, d’une manifere plus efflcace, la 
contrebande et Pabus des substances visees dans la Convention en date de ce 
jour, il est necessaire de completer, par un accord international, les sanctions 
pennies prevues k Particle 20 de la Convention de La Haye de 1912 et 4 
Particle 28 de la Convention de Geneve; 

Considerant que la Commission consultative du trafic de I’opium et autres 
drogues nuisibles a ete saisie, par la Commission internationale de police cri- 
minelle, d’un projet de Convention internationale pour la repression du tralic 
illicite des drogues nuisibles s’inspirant dans ses grandes lighes de la Conven¬ 
tion du 20 avril 1929 contre le faux monnayage : 

Emet le voeu que sur la base des travaux entrepris par la Commission con¬ 
sultative, une Convention §oit conclue, dans le plus bref delai, pour la pour- 
suite et la punition des infractions 4 la reglementation de la fabrication, du 
commerce et de la detention des drogues nuisibles; 

Et prie le Conseil d’attirer Pattention des gouvernements sur Pimportance 
d’une telle Convention, afin de h4ter la reunion de la Conference qui doit 
conclure une Convention sur ce sujet. 

VI. — Reconnaissant le caractere tr4s dangereux de la diacdtylmorphine 
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comme drogue engendrant la toxicomanie et la possibility dans la plupart 
des cas, sinon dans tous, de la lemplacer par d’autres drogues moins daiige- 
reuses, 

Recommande que chaque gouvernement examine avec le corps m6dical la 
possibility d’abolir ou de restreindre son usage et communique les rysultafs 
de cet exaraen au Secrytaire gyuyral de la Sociyty des Nations. 

VII. — Recommande que les gouvernements etudient la possibility d’appli- 
quer le systyrae de contrdle international pryvu dans la Convention de Geneve 
itoute pi-yparation contenantl’une quelconque des « drogues » comprises dans 
le groupe I, quelle que soil la teneur en drogue de cette pryparaiion. 

La Confyrence recommande, en outre, que le Conseil de la Sociyty des 
Nations invite la Commission consultative du trafic de I’opium et autres 
drogues nuisibles 4 examiner la question. 

1 La dyiygation allemande a dydary qu’elle ne pouirait pas accepter ces 
reconimandations.’ 

VIII. — Recommande qu’en vue de faciliter I’application des mesures ten- 
dant a empycher la toxicomanie et le trafic illicite, les gouvernements envi- 
sagent la possibility d’exclure du bynyfice de la clause de la nation la plus 
favorisye, dans les Iraitys et accords commerciaux conclus a I’avenir, les sub¬ 
stances auxquelles la Convention de Genyve et la prysente Convention s’appli- 
quent. 

[Les dyiygations de I’AHemagne, du Danemark, des Pays-Bas, de la Suisse, 
de la Suyde et du Siam ont declary qu’elles ne pouvaient pas accepter cette 
recommandation.] 

IX. — Considerant que, sous reserve des fluctuations possibles dans les 
besuins mondiaux pour des fms medicales et scientifiques, les quantitys de 
morphine, de diacytylmorphirie et de cocaine fabriquyes pour etre utilisyi s 
comme telles pendant la pyriode antyrieure a I’entree en vigueur de la Conven¬ 
tion signye a la date de ce jour, ne doivent pas dypasser le total moyen des 
besoins mondiaux, basys sur la moyenne des besoins mydicaux et scientifi¬ 
ques des divers pays, et que les ytudes elTectuyes par le Secrytariat de la 
Society des Nations dans les documents de la Confyrence [document L.F.S. 3 (11. 
— Parties I, II et III, 8, 61 et 65], pour les annee 1928, 1929 et 1930, evaluent 
approximativemeiit comme suit le total actuel des besoins mondiaux de ces 
drogues pour leur usage comme telles : 

TONNES 

Morphine. 9 
Diacetylmorphine. 2 
Cocaine. S 1 /2 

Prie le Conseil de la Sociyty des Nations de charger le Secrytaire gyneral 
d’atlirer I’attention des membres de la Sociyty des Nations et des Etats non 
membres sur ces documents et sur la presente rysolution; et 

Recommande qu’en attendant ladite enlrde en vigueur de la Convention 
signye 4 1a date de ce jour, les pays fabriquant ces drogues limitent autant 
que possible leur fabrication pour leur usage comme telles aux quantitys 

Bull. Sc. Pharm. (Juillet 1932). 27 
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requises pour la consommation int6rieure et I'exportation pour les fins ni4di- 
cales et scientifiques. 

X. — Emet le vceu que la Society des Nations soil mise en mesure d’attri- 
buer des prix comme recompense pour les resultats des recherches entre- 
prises dans le but de trouver des medicaments qui, tout en produisant les 
m6mes effcts therapeutiques que les drogues, ne donnent pas lieu a I’accou- 
tumance. 

MEMOIRES ORIGINAUX " 

Sur les iodobisrauthates d’antipyrine, 
de pyramidon et d’hexamdthylenetdtramine. 

La medication bismuthique actuellement admise dans la lutte contre 

la syphilis comprend : d’une part, les produits qualifies « insolubles » 

dans I’eau, lels I’hydroxyde et I’oxychlorure de bismuth, I’iodobismu- 

thate de quinine et, d’autre part, les produits qualifies « solubles » soit 

dans les milieux aqueux (tartrobismulhate neutre K el Na, bismuth 

colloidal), soit dans les huiles (cacodylate de bismuth). 

Si le choix du therapeute entre ces divers composes repose, avant 

tout, sur des considerations de rapidity et de duree d’aclion du medica¬ 

ment, il semblequ’en second lieudoive intervenir sateneur en bismuth. 

Mais, depuis les Iravaux de Levaditi (1), ds Fournier (2) et de leur ecole, 

on sail que « la lysedu spirochete n’exige que des traces infinitesimales >> 

de reiement actif, celui-ci intervenant dans le phenomene lytique k la 

fa^on d’un catalyseur susceptible meme de conferer ensuite une veri¬ 

table « immunite chimique >>. 

Touten poursuivant la recherche de composes riches en bismuth, il 

peutalors etre interessant de connaitre les etats intermedialres, et plus 

particulierementl’etat final, traverses par un derive bismuthique donne 

avant son utilisation par I’organisme, ou bien de comparer, de ce point 

de vue, plusieurs termes d’une meme famille. 

L’objet de ce travail est la comparaison de I’iodobismuthate de qui¬ 

nine avec les iodobismuthates inconnus ou peu connus de quelques 

bases azotees artificielles, telles que I’antipyrine, le pyramidon, I'hexa- 

methylenetetramine. 

1. Reprodaction interdite sans indication de source. 
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PREPARATION 
DES lODOBISMUTHATES D’ANTIPYRINE, DE PYRAMIDON 

ET D’HEXAMETHYLENETETRAMINE 

La preparation de ces composes comprend deux phases : 1“ la preci¬ 

pitation; 2® le lavage du precipite. 

1“ Precipitation. — Les travaux de Francois et de ses collabora- 

teurs (3) sur les iodobismuthates cristallises et amorphes ont conduit h 

I’adoption, par le Codex (4), d’une formule excellente de reactif iodobis- 

muthique, savoir ; 

« Dans une fiole jaugee de 250 cm’, introduisez le carbonate de bismuth 

(12 gr. 50) et 125 cm’ environ d’eau distillee. Agitez pour meltre le car¬ 

bonate de bismuth en suspension, puis ajoutez 23 cm’ d’acide chlorhy- 

drique officinal. 

« II se degagera du gaz carbonique et vous obtiendrez la dissolution de 

la presque totalite du sel de bismuth. Ajoutez alors I’iodure de potassium 

(62 gr. 50), par petites portions et en agilant. Completez h 230 cm’ avec 

de I’eau distiliee. Meiangez. Filtrez la solution iodobismuthique qui est 

de couleur orangee. » 

J’ai employe sans aucune modification ce reactif dont les quantit^s 

indiqu6es ci-dessus correspondent h environ 1/20 atome de Bi. 

Le carbonate de bismuth utilis6 r6pondait aux exigences du Codex; 

en particulier, sarichesse en bismuth 6tait de 90,76 °/„ et sa teneur en 

sels alcalins ou alcalino-terreux egale ^ 0,19 °l„. 

Quelques essais preliminaires peuvent indiquer les proportions rela¬ 

tives de reactif iodobismuthique et de chacune des solutions d’anti- 

pyrine, etc., convenant le mieux i une precipitation aussi complete que 

possible du bismuth representant ici I’eiement de valeur marchande 

elevee. Mais de tels essais, valablespour certain volume total de liquide 

et certaine concentration en acide chlorhydrique, ne conviennenf plus si 

Ton change I’un ou I’autre de ces facteurs ; le rendement de la prepara¬ 

tion varie, ainsi que la composition du predpite, ce qui vient confirmer 

les recherches de Isnard (5) sur I’iodoblsmuthate d’eme'tine. En voici 

deux exemples : 

Preparation A. — 230 cm’ de reactif iodobismuthique, melanges avec 

4.750 cm’ d’une solution contenant : aniipyrine, 14 gr. 1 (1,5/20 mol. 

gr.); acide chlorhydrique officinal; 157,5 cm’ donnent un predpite qui, 

lave et s6ch6, pese 38 gr. 2. II contient : Bi, 23,98 °/„; I : 51,44 ®/„; anti- 

pyrine : 24,07 °/„. 

Preparation B. —230 cm’ de reactif iodobismuthique et 750 cm’ d’une 

solution contenant comme ci-dessus 14 gr. 1 d’antipyrine et 37,5 cm’ 

d’acide chlorhydrique officinal donnent un predpite pesant, sec, 48 gr. 6 

et titrant : Bi, 20,73 ”/„; I, 31,92 “/„; antipyrine : 26,95 ®/„. 

La concentration du milieu et I’augmentation de son acidite semblent 



420 R. DOLIQLE 

done favorables aux bons rendements quanlitatifs, mais il s’ensuit une 

baisse de la teneur en bismuth dans le pr6cipite. 

L’examen des conditions des preparations pr6c6dentes montre, en 

outre, que la totalite des constituants (bismuth et antipyrine) ne se 

retrouve pas int6gralement dans I’iodobismuthate, alors que le bismuth 

et la presque totalite de la quinine sont transformes en iodobismuthate 

de quinine par le precede du Codex. De tels faits ne doivent pas nous 

surprendre, 6tant donn6e 1’ « insolubilite » bien connue de ce dernier 

compos6. D’ailleurs, en technique industrielle, il ne serait pas impos¬ 

sible d’utiliser Ji nouveau les flltrats par un remontage convenable et de 

r6cup6rer les substances perdues apparemment. 

Les conditions suivantes ont 6te adoptees pour la preparation des 

composes i etudier : 

Reactif iodobismuthique. 250 cm” 

Solution a precipiter : 
Volume.750 cii,” 
Teaeur en GUI officinal. 37 cm” 
Antipyrine.14 gr. 10 (1,5/20 mol.-gr.). 
Pyramidon.27 gr. 33 (1,3/20 mol.-gr.). 
Hexamethylenetetramine.14 gr. ■> ( 2/20 mol.-gr.). 
Ghlorhydrate de quinine.11 gr. 03 ( 1/40 mol.-gr.). 

Mais le volume de Ja solution precipiter pent etre reduit davantage 

encore. 

2" Lavage des precipites. — A propos de I’iodobismuthate de quinine, 

le Codex prescrit de laisser reposer deux heures au plus avant la decan¬ 

tation, afm d’eviter une cristallisation partielle du pr6cipite. Mais la 

duree minimum du contact n’est pas indiquee. Cette dur^e, cependant, 

est Ires nettement specifiee k propos des lavages; elle est f]x6e k une 

heure exactement par operation. On pent enfin remarquer, i propos des 

conditions memes de ces lavages, que le volume de liquide impregnant 

le solide apres chaque decantation doit varier d’un operateur a I’autre 

selon la forme des recipients utilises : la decantation du liquide surna- 

geant ne se fait pas avec une egale facilite dans une capsuled fond rond, 

dans un vase k precipite ou dans un verre tronconique; e’est vraisem- 

blablement une cause des ecarts observes ci I’analyse pour plusieurs 

produits d’origine dilTerente. 

Le lavage des iodobismuthates prepares k I’occasion de ce travail a ete 

pratique de la maniere suivante : 

Aussitet apres melange des solutions reagissantes, la suspension est 

jetee sur un entonnoir ci filtration sous vide garni d’un filtre diirci (cette 

precaution est necessaire et suffisante pour eviter la presence de fibres 

de cellulose dans le produit i la suite des operations). Le pr6cipite, des 

lors simplement humide, est separe du tiltre par un jet de pissette. Le 

melange, re^u dans un recipient cylindrique transparent, est amene au 
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volume total de 250 cm^ par addition d’eau, agit6 sans cesse, puis vers6 

surl’entonnoir aprSs une duree de contact de cinq minutes. On precede, 

de cette mani^re, ^ cinq lavages successifs. 

Ce nombre de cinq lavages est suffisant pour I’elimination pratique- 

ment totale du chlore. Voici, par exemple, k ce sujet, un tableau des 

analyses de cblore et d’iode effectu^es, sur les eaux de lavage de I’iodo- 

bismuthate d’antipyrine, selon la technique de Treadwell (6) [Elimina¬ 

tion de I’iode par I’acide nitreux]. 

Tableau I. — Analyse des eaux de lavage de riodobismalhate d’antipyrine. 

CHLORE lODE ACIDITY 
en N0=Ag N/10 en NO^Ag N/10 en OHK N/10 

Eaux d’figouttage. . 6.425 cm* 1.800 cm* 4.908 cm* 
— de 1'='' lavage. 199 cm* 109 cm* 2 162 cm* 5 
— de 2* — . 11 cm* 8 92 cm* 8 154 cm* 8 
— de 3* — . 4 cm* 2 88 cm* 7 72 cm* 2 
— de 4' — . 1 cm* 7 97 cm* 8 22 cm* 5 
— de 5' — . 0 cm* 6 90 cm* 21 cm* 5 

Gbaphique 1. — Teneur en chlore et en iode des eaux de lavage 
de I’iodobismuthate d’antipyrine. 

La courbe representative ci-dessus montre que : 

1° Le chlore est plus rapidement 61imin6 que I’iode; 
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2“ La teneur en iode reste sensiblement constante apres le second 

lavage et cette grandeur correspond k la dissociation de riodobismuthate 

sous Taction de Teau, dans les conditions de Texperience. 

Les r^sultats pr6sentent la meme allure pour chacun des autres pro- 

duits pr6pards. Voici, par exemple, les chilfres d’acidite et le graphique 

recapitulatif : 

Tableau II. — Acidite des eaux de lavage des iodohismnthaten 
en centimetres cubes OHK N/IO. 

Eaux d’egouttige . 
— de I" lavage 
— de 2" — 
— de .3® — 
— de 4* — 
— de 5® — 

HEXAMETllYL 

4.908 4.687 
762,3 718,3 
154,8 306 
72.2 79,3 
22.3 33,10 
21,2 26,95 

4.941 5.655 
162,4 770 

83 79,5 
80,1 41,9 
38,8 19,83 
93,4 16,5 

Graphique 2. — Acidite («n centimetres cubes OHK. N/10) des eaux de lavage 
des quatre iodobismuthates OtudiOs. 
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Les rendements en produits S6ch6s dans le vide sulfurique ont et6 : 

Pour I’iodobismuthate d’antipirine.48 gr. fiO 
— — de pyramidon,.46 gr. 85 
— — d'bexamfithylfenetAtramine .... 49 gr. 20 
— — de quinine.42 gr. •> 

ANALYSE DES lODOBISMUTHATES 

DilTerents precedes analytiqjies ont propos6s pour I’essai de I’iodo- 

bismuthate de quinine, par FRANgois et Seguin (3), F. de Myttenaere (7), 

et L. Bracaloni (8). 

On peut 6tendre au dosage des iodobismuLhates des bases syntlie- 

tiques Tune on I’autre de ces methodes, naaisle principe de la premiere, 

celle du Codex, donne Louie sitisfaction. Le dosage du bismuth I’lhtat 

de O’Bi', celui de I’iode sous forme d’iodure d’argent, ne sontpas g6a6s 

par la presence de la base. Tout au plus remarque-t-on, dans le cas du 

pyramidon, une coloration violetle par addition de NO’Ag, mais aucun 

entrainement d’argent reduit n'est h craindre en milieu suffisamment 

acide et nitrique. Le dosage de la base, au contraire, necessite quelques 

variantes. 
Dans le cas de I’antipyrine, celle-ci passe en solution des I’attaque par 

le tartrate alcalin. II suffit done, theoriquement, d’epuiser par un sol- 

vant volatil pour separer d’un cote I’antipyrine, de I’autre le melange 

contenant Bi et I. En fait, il esttoujours pr6ferable d’op6rer le dosage de 

la base sur une seconde prise d’essai pendant les chauffages et filtrations 

n6cessites par la separation du bismuth et de I’iode. Le chloroforme, 

employe h froid, convient ci cet 6puisement. L’antipyrine, recueillie 

apres Evaporation du solvant, est dosee a I’iode par la methode de Bou- 

gault (O'). 
Dans le cas du pyramidon, la base est solubilisEe comme Tantipyrine 

en mEme temps que le bismuth. Mais I’extraction chloroformique de sa 

solution alcaline et la pesEe du residu d’Evaporation conduisent E, des 

rEsultats discordanls si Ton ne pEse pas trEs rapidement, ou mieux 

encore dans un cristallisoir E couvercle rodE, le solide ainsi recueilli. 

Ce fait avail d’ailleurs EtE signalE par Elliott (10). J’ai cherchE, comme 

on le verra ci-aprEs, E doser I’azote dans I’iodobismuthate de pyramidon 

par un procEdE suffisammentrapide et prEcis. 

Pour rhexamEthylEnetEtramine, dEcomposEe par la soude, il ne faut 

pas songer E I’extraction par un solvant. Un dosage d’azote est alors 

indispensable. 

Pour ces dosages d’azote dans les iodobismuthates, la mEthode de 

Dumas reste la methode gEnErale, car le procEdE de Kjeldahl conduit E 
des chiffres trop faibles, pmbablement par suite de la decomposition de 
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ratnmoniac en azote sous I’intlueoce de I’iode, comme cela se produit 

dans le cas des combinaisons chlorees. 

Une technique, la fois tr6s simple et tr^s rapide, consiste a decom¬ 

poser I'iodobismuthate par la chafeur dans un courant d’hydrogene et ci 

transformer catalytiquement I’azote en ammoniac par passage du 

melange gazeux sur une petite colonne de nickel reduit. La neutrali¬ 

sation de I’ammoniac au fur et a mesure de sa sortie de I’appareil con¬ 

duit i la connaissance de la teneur en azote en meme temps qu’elle 

permet de suivre la marche de reparation. Toutes les precisions neces- 

saires ont ete donnees par Ter Meulen (11) ii qui Ton doit la generali¬ 

sation de ces elegantes methodes de dosage par voie catalytique. 

La formula de ces composes dissociables par I’eau nepresentant un 

sens reel que si Ton considers I’analyse des pr6cipites des leur extrac¬ 

tion des milieux generateurs, les chififres suivants, relatifs e des iodo- 

bismuthates laves cinq fois comme on sait, ne sont donnes qu’S titre 

documentaire, selon I'usage. 

lODOBISMETHATE d’aNTIPYRINE. 

Analyse I (Preparation A). — Dosage de I’antipyrine par I’iode selon 

Bougault : 

Bi. ; 23,98 »/„ I. : 52,20 »/„ Antip. : 24,07 «/„ 

Analyse II (Preparation B). — Dosage de I’antipyrine d’apres I’azote 

selon Ter Meulen : 

Bi. : 20,75 »/o I. : 51,92 -/o Antip. : 26,95 »/„ 

Calcuie pour ; 

PBi. antip. 1/2 IH Bi. : 24,32 “/o I. : 52,77 ”/o Antip. : 22,34 »/„ 
l»Bi. antip. IH Bi. : 23,07 Vo I. : 57,16 »/<> Antip. : 20,77 »/» 
PBi. antip. 3/2 IH Bi. : 20,90 "/o 1. : 50,77 Vo Antip. : 28,21 «/„ 

lODOBISMUTHATE DE PYRAMIDON. 

Analyse I. — Dosage du pyramidon d'apres I’azole selon Kjeldahl : 

Bi. : 21,17 Vo I. : 57,39 "/o Pyra. : 19,29 »/„ 

Analyse II. — Dosage du pyramidon d’apres I’azote selon Ter 

Meulen : 

Bi. : 21,36 o/„ I. : 57,07 Pyra. : 21,48 o/„ 

Calcuie pour : 

HBi. pyra. IH Bi. : 22,02 Vo I. : 53,50 Vo Pyra. : 24,35 Vo 
HBi. pyra. 3/2 IH Bi. : 20,63 «/„ 1. ; 56,39 o/„ Pyra. : 22,82 »/„ 
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lODOBISMUTHATE d’hEXAMETHYLENETETRAMINE. 

Analyse I. — Dosage de la base d’aprfes I’azote selon Kjeldahl : 

Bi. : 19,58 »/o I. : 57,22 »/„ Hexa. : 21,76 «/, 

Analyse II. — Dosage de la base d’apr^s I’azole selon Ter Meulen : 

Bi. ; 19,93 »/„ I. : 57,13 »/, Hexa. : 22,30 “/■. 

Quelques iodobismuthates d’hexam6thyl6net6tramiae sont d4jA d6crils 

dans la litterature : Irois anhydres, par H. Ley (12), un quatrifeme. 

hydrate par Delepine (13). Ce sont, avec leur couleur et leur teneur en 

bismuth : 

3 .Orange. B 
2 .Ginabre. B 

[C«H‘'N‘,IH],OBi.Pouipre. B 
5 [C«H'»N‘,lH],3[BiI‘H.4H*0] . Jaune orang6. B , , „ 

lODOBISMUTHATE DE QUININE. 

Analyse I. — Dosage de la quinine par polarim6trie : 

Bi. : 20,59 ->/. 1. : 55,64 «/„ Quin. : 23,40 “/o 

Analyse II. — Dosage de la quinine d’aprfes I’azote selon Ter Meulen ; 

Bi. : 20,37 »/o 1. : 55,92 ^/o Quin. : 24,27 “/„ 

(A suivre.) R. Dolioue, 

Docteur 6s sciences physiques. 
Assistant a la Faculty de Pharmacie de Paris. 

15,00 “/o 
18,57 »/. 
24,37 “/o 
16.83 »/„ 

Etudes sur les antiseptiques. 

II. — CAS DES ACIDES GRAS MONOBASIQUES 

J’ai montre pr6c6demment (*) que Faction infertilisante de Facide 

lactique relevait de m^canismes compliqu6s, oil la concentration des 

ions H mis en liberty par la dissociation de Facide joue un rdle pr6pon- 

dSrant mais non exclusif. En se plagant dans la zone de Foptimum 

pH pour les organismes consider6s, on pent observer un arret de la 

culture que Fon doit attribuer k la molecule non ionisee. Get arr6t se 

1. Bach (D.). Bull. Sc. Pbarm., 39, 1932, p. 7. 
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produit en effet, quelle que soil la concentration globale en acide 

lactique, quand la concentration de la molecule non ionisee atteint dans 

le milieu une valeur determin6e. 

Dans le cas de I’acide lactique et pour le colibacille, par exemple, la 

concentration de I’acide moleculaire arr6tant la culture est voisine 

de 0,450 “/oo dans une s6rie d’exp6riences, de 0,300 °/oo dans une 

autre. 

J’ai appliqu6 cette methode aux quatre premiers termes de la s^rie des 

acides gras monobasiques : les acides formique, ac6tique, propionique et 

butyrique. J’avais deja eu I’occasion, dans mon 6tude sur VAspergillus 

repens (‘), d’observer la toxicite particuli^re de ces acides k I’^tat mol6- 

culaire. Les donndes qui suivent montrent que le fait observe sur une 

moisissure se retrouve aussi chez les bacteries. Mais ici, la mise en 

Evidence du phenom^ne est souvent gen6e par la grande sensibilite aux 

ions H des organismes studies. 

1“ Action infkrtilisante de l’acide formique. 

HOOOH P. M. : 46 Constante de dissociation : Ka = 2,1 X 10 - 
Log 1/Ka = 3,68. 

Get acide a 6te utilise aux concentrations suivantes : 

N/lOO. 0,460 "/oo 
N/31,6 . 1,456 o/„o 
N/10. 4,60 »/oo 
N/3,16.14,56 »/<.« 

Chez VAspergillus repens (Bach, 1925, loc. oil.), cet acide a 6te 6tudi6 

aux m^mes concentrations que ci-dessus et les r^sultats obtenus peuvent 

se grouper comme suit (tab. I) ; 

Tableau 1. — Action infertilisante de I’acide formique 
sur /Aspergillus repens. 

m 
La concenlration infertilisante de I’acide formique k F^tal non ionise ' 

1. Bach (D.). These Doct. es sciences, Paris, 1925. 
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doit 6tre par consequent comprise entre 0,500 0,600 “/oo- Cela explique 

que Ton n’aitpu oblenir I’arret de la culture avec le milieu N/lOO, carce 

milieu ne renferme au total que 0,460 d’acide formique. 11 faut enfin 

noter que VAspergillus repeas presente des conditions tres favorables a 

cette etude, k cause de sa grande resistance aux ions H qui lui permet 

de se developper jusqu’a pH 1,8 et de son aptitude e vegeter dans des 

milieux k haute pression osmotique. Dans les conditions experimentales 

realisees (acidiie et concentration saline), I’acide formique etait bien le 

seul facteur toxique k envisager. 

Avec les bacteries, les conditions sont moins favorables &. cause 

de leur grande sensibilite aux ions H et aussi, quoique dans une 

moins grande mesure, a la pression osmotique. Avec les especes 

eurioniques, les limites de d6veloppement vont rarement au deloi de 

pH 4,4. Quant aux especes stenoioniques, beaucoup cessent de se 

developper d6s pH 6, ce qui troublera beaucoup I'interpretation des 

r6sultats. 

Je donne d’abord, & litre d’exemple, la marche suivie pour I’ajustage 

du milieu N/lOO (tableau II). Le milieu initial N/lOO avail un pH egal ^ 

Tableau II. — Milieu NflOO C=0 gv. 46. 

5,21. Les milieux plus acides ont 6t6 obtenus en ajoutant h 50 cm’ 

de ce milieu a concentration double, des quantiles croissantes de 

HCl N/5. Les milieux moins acides ont 6t6 realises en ajoutant, dans 

les mi&mes conditions, des quantiles croissantes de NaOH N/5. Fina- 
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lement tous les milieux sent compl6t63 4 100 cm’. Dans le meme 

tableau, je donne, dans les colonnes 7 et 8, les valeurs de q {reste de 

Tableau III. — Action inferlilisante de Facide formique sur milieux 
a concentrations variables ea acide formique el en ions bydrogene. 

Proteus vulgari 0,007 
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dissociation) et de C'" [concentration millesimale de I'acide a Fetal niole- 

culaire), calculees, coiDoie il a dit dans le m6moire pr6c6dent, 

partir du pH du milieu d6termin6 exp^rimentalement, de la constante 

de dissociation de I’acide formique Ka et de la concentration globale de 

ce meme acide. 

Les resultats (tableau III) appellent les reflexions suivantes : 1“ La 

molecule formique est un antiseptique puissant. II suffit d’une concen¬ 

tration voisine de 20 S, 30 milligr. par litre pour inhiber le developpe- 

ment de toutes les especes etudiees. Elle est infertilisante fi la dose 

de 1/30.000 e, 1/100.000, de 1/1.000.000 meme pour les especes trSs 

sensibles [Sarcina lutea, D. kiliense), ce qui la place parmi les inferti- 

lisants les plus puissants connus. 

2“ Les bacteries sont tres inegalement sensibles ci son action. Parmi 

les plus resistantes, il convient de citer les bacteries Gram positif et en 

particulier les especes sporulees [B. mesenterious, B. subtilis, puis 

Staphylococcus albus, S. aureus). Les moins resistantes se rencontrent 

parmi les especes Gram negatif (Proteus vulgaris, B. kiliense). Sarcina 

lutea qui est Gram positif se place n^anmoins parmi les plus sensibles. 

D’une facon g6n6rale, les bacteries les moins resistantes sont les especes 

slenoioniques. 

3“ L’action infertilisante de I’acide formique est bien due 4 la molecule 

non ionis6e, car, dans la zone optima des pH, I’arret de la culture est 

obtenu pour des valeurs du meme ordre de grandeur, alors que la con¬ 

centration de I’acide total pent varier de 1 3, 31,6. 

4“ Cependaiit, chez presque toutes les especes etudiees, la concentration 

infertilisante de la molecule non ionisee est plus faible dans les milieux 

&, haute teneur en acide. G’est le cas, par exemple pour B. coli, Aero- 

bacter aerogenes, V. cholenv, etc., et cela indique I’intervention d’un 

nouveau facteur toxique qui doit 6tre vraisemblablement I’ion formiate, 

dont Taction s’ajoute h celle de la molecule. Mais il faut insister sur le 

fait que Tactivit^ de Tion formiate est certainement tres faible, car elle 

ne se manifeste que pour des concentrations trfes elevees de Tordre de 

12hl4''/„„. 

3° Des especes consid^r^es comme tres voisines : Pneumobacille et 

Aerobacter, B. prodigiosum et B. kiliense peuvent presenter une resis¬ 

tance tres inegale h. Taction de Tion formique. 

2” Action infertilisante de l’acide acetique. 

CtP.COOH P. M. : 60 Ka = 1,8X10-5 Log i/Ka = 4,74. 

L’acide ac6tique est sensiblement moins dissoci6 que Tacide formique. 

Le point de demi-virage de sa courbe de neutralisation est A pH 4,74, soit 
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une unit6 pH de plus environ. Get acide a et6 utilis6 aux memes concen¬ 

trations moleculaires que le pr6c6dent soit; 

N/lOO. 0,60 Voo 
N/31,6. 1,90 “/oo 
N710. 6,00 Vo,, 
N/3,16.18,98 Voo 
N/1 . 60,00 °/„o 

Les rdsultats obtenus avec cet acide dans le cas de VAspergilliis 

repens {') [Bach, 1925, loc. cit.\ peuvent s’exprimer numeriquement 

comme suit: 

Tablkau IV. — Action infertilisante de I'acide acetique 
sur /Aspergillus repens. 

CONCENTRATIONS UTILISEES 1 1 T £ 
z 1 

Culture negative. g!;: 3,40 
0,91 

4,00 
1,29 

4,40 
1,64 

5,00 
1,35 

5,60 
1,16 

5,80 
1,03 

6,00 
1,26 

Culture positive. 
3,40 
0,58 

3,60 
0,65 

4,40 
1,04 

4,60 
1,38 

5,20 5. iO 
1,09 

3,80 
0,78 

6,00 6,20 
0,61 

c’est a-dire que lorsque la concentration de I’acide varie de 0,95 A 

23,9 “/oo, I’arret de la culture est obtenu, dans tons les cas, quand la 

concentration en acide molAculaire est voisine de 1 “/oo- L’acide acetique 

nous apparait ainsi comme environ deux fois moins toxique que I’acide 

formique. 

Les rAsultats obtenus avec les bact^ries etudiees sont rassembles dans 

le tableau V. Un premier fait est particulierement net: la molecule ac6- 

lique est beaucoup moins toxique que la molecule formique ; vingt fois 

moins environ, dans la plupart des cas. Les especes les plus sensibles 

sont ici encore B. kiliense, et B. fecalis alcaligenes. Par centre, Sarcina 

hitea presente une resistance tout A fait remarquable. 

D’une fagon generate, le milieu N/1, A 60 °/„o d’acide acAtique, a 

permis la culture de presque toutes les especes : cependant avec des 

valeurs limitantes C™ plus faibles que pour les milieux moins concen¬ 

tres. La haute pression osmotique d’un tel milieu, la concentration de 

r>on acetate et aussi le voisinage de la limite alcaline expliquent suffi- 

samment ce fait. II convient d’attirer I’attention sur la remarquable 

resistance, A ce point de vue, de B. mesentericus, B. subtilis et Sar¬ 

cina lutea. 

Du c6te acide, le milieu N/lOO se montre aussi genAralement plus 

actif qu’on ne devait I’attendre de sa seule concentration en molecules non 

ionisAes. Ici encore I’intervention des ions II suffit A expliquer I’anomalie. 
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Tableau V. — Action infertilisante de faoide acetique sitr milieux 
a concentrations variables en acide acetique et en ions hydrogene. 

N’/lOO N/31,6 N'/IO N/3.16 N/l 

1“ a- Cm 
pH pH pit pH pll 

Bacterium coli .... 
0 1 qn 0,247 5 53 0,268 6,10 0,281 6 45 0.372 7 76 0,058 

+ 5 0,214 5,60 0,232 0,251 6,60 0,262 7,93 0,039 

Aorobacter aarogencs. 
0 5,12 

5,18 
0,178 0,232 0,185 6,9i 0,118 7,48 0,110 

+ 0,163 5,70 0,190 6,30 0,162 7,04 0,095 7,65 0,074 

Pneumobacille .... 
■1 911 0,247 5,48 0,294 fi 05 0.281 6 45 0,372 7,65 0,074 

+ 5,00 0,214 0,53 0,268 6,10 0,251 6,60 0,262 7,76 0,065 

Dad. prodigiosum . . 
0 5 18 0,163 0,164 6,43 

6,51 
0,121 7,04 0,095 7,93 0,039 

+ 5,32 0,126 5,85 0,150 0,101 7,20 0,066 

Pscudom. aeruginosa . 
0 0,163 0,164 6,37 0,139 7,20 0,066 7,76 0,058 

+ 5,32 0,126 5,85 0,150 6,43 0,121 7,28 0,056 7,93 0,039 

Staphylococcus aureus. 
0 0,126 0,232 6,10 0,281 6 4,5 0,372 7,07 0,286 

+ 5,46 0,097 0,190 0,251 0,262 7,20 0,209 

Staphylococcus albus. 
0 0,163 0.294 5,77 0,517 6,20 0,642 6,71 0,643 

+ 5,32 0,126 5,53 0,268 5,87 0,419 6,30 0,515 6,78 0,543 

Bacterium kiliense . . 
0 6,23 

6,51 
0,060 0,045 7,44 0,047 0,039 

+ 0,032 7,20 0,021 7,.52 0,030 

Bacterium lyphosum . 
0 0,097 5,85 0,150 0,139 6,78 0,173 0,039 

+ 4,35 0,082 0,110 6,43 0,121 6,94 0,118 

Bact.paratyphosum A. 
0 5,32 0,126 5,60 0,232 6,10 0,251 6,60 0,262 7,93 0,039 

+ 3,46 0,097 5,70 0,190 6,18 0,212 6,78 0,173 

Bad. paratyphosum B. 
0 5,32 0.126 5,70 0,190 6,10 0,251 6,78 

6,94 
0,173 7.48 0,110 

+ 0,097 5,77 0,164 6,18 0,212 0,118 7,65 0,074 

Sarcina lutea. 
0 5,85 

6,04| 
0,047 
0,029 

5,93 0,116 
0,079 

6,10 0.251 
0,212 

6,60^ 0,262 
0,173 

7,07 
7,20 

0,286 
+ 6,11 

Bac. typhi-murium . . 
0 5,32 0,126 3,7f 0,190 6.18 0,212 6,60 0,262 7,93 0,039 

+ 5,46| 0,097 5,77 0,164 6,24 0,185 6,78 0,173 

Bacillus mesentericus. 0 
+ 4,81 0,277 

.5,06 
5,18 

0,619 
0,521 5:77 

0,663 
0,517 

6,20 
6,30 

0,642 
0,515 

6,71 
6,78 

0,643 
0,548 

Bacillus subtilis . . . 5,18 0,178 5,35 0,357 5.87 0,419 6,45 0,372 6,94 
7,07 

0 286 

+ 5,32 0,161 sUs 0,294 5;98 0,347 6,60 0,262 0;209 

Vibrio cholorx .... 5,16 0,097 5,85' 0,150 6,30 0,162 6,60 0,262 7,65 0,076 
+ 5,55 0,082 5,93 0,116 6,37 0.139 6,78 0,178 7,76 0,058 

Proteus vulgaris . . . 
0 5,46 0,097 5,77 0,164 6,10 0,251 6,60 0,262 7,93 0,039 
-r 0,55 0,082 5,85 0,150 0,212 6,78 0,178 

B. fecalis alcaligeacs. 
1 

5,65 
5,85 

0,066 
0,044 

6,23 
6,51 

0,060 
0,032 

6,86 
7,20 

0,045 
0,021 ” 7,93 0,039 
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Oq peut donner la classitication suivante des especes, d’apr^s leur 

sensibilitei relative la molecule ac^tique, dans le milieu N/10. 

ESPiCBS Cm LIMITK 

B. mesentBricua.0,590 
S. albus. :.0,463 
B. subtilis.0,383 
B. coli, Pncumobacille, S. aurBu.'i.0,266 
Para A., Para B., Sarcine, Proteus.0,231 
B. typbi murium.0,198 
Vibrio cholenr.0,150 
Pseudomonas xruginosa, B. typhosuni.0,130 
B. prodigiosum.0,111 
B. kiliense, B. fecalis alcaligcnes.0,033 

3“ Action infertilisante de l’acide propionique. 

CH'CH’.COOH P. M. ; 74 Ka = 1,5 X 10 - Lng 1/Ka = 4,82. 

Get acide a une constanle de dissociation du meme ordre de grandeur 

que I’acide ac6tique. II a 6t6 utilise aux concentrations suivantes : 

N'/lOO. 0,74 »/oo 
N/3,le. 2,34 «/oo 
N/10. 7,4 
N/3,16.23,4 “/oo 

Avec VAspergillus repens (Bach, loc. eit.) j’avais obtenu les resullats 

suivants (tableau VI). 

Tableau V[. — Action infertilisante de I'aoide propionique 
sur TAspergillus repens. 

K 
■I m 

L’activite de la molecule propionique se Irouve done 6tre un peu plus 

grande que celle de la molecule ac6tique. 

Le tableau VII resume les r6sultals obtenus avec les bact6ries. Ces 

r^sultats .sonl ici tout A fait reguliers et demonstratifs. Le milieu N/lOO 

rAvele encore, dans la plupart des cas, I’intervention simullanAe de I’ion H 
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Tableau VII. — Action inferlilisanle de I'acide propionique sur milieux 
a concentrations variables en acide propionique et en ions hydrogene. 

?! 
N/lOO N/31,6 N/10 N/3,16 

pH pll Cm pH 
Cm 

pH 

Bacterium coli .... + 
5,18 
5,35 

0,226 
0,170 

5,72 
5,90 

0,263 
0,181 

6,23 
6,32 

0,280 
0,227 Ml 

0,269 
0,203 

Aerobacter acrogones. + 5,’74 
0,110 
0,080 

6,42 
6,32 

0,057 
0,046 

6,90 
7,00 

0,061 
0,049 

7,39 
7,54 

0,063 
0,047 

Pneumobacille ... + 
5,33 
3,50 

0,170 
0,129 

3,90 
6,06 

0,181 
0,128 

6,42 
6,52 

0,182 
0,146 

6,87 
6,98 

0,203 
0,161 

Bact. protligiosum . . + 
5,87 
5,95 

0,061 
0,051 

6,52 
6,66 

0,046 
0,034 

6,90 
7,00 

0,061 
0,049 

7,39 
7,54 

0,063 
0,047 

Pseudom. xruginosa . 
+ 

5,87 
5,95 

0,061 
0,051 6^42 

0,086 
0,057 

6,64 
6,79 

0,111 
0,079 

7,39 
7,54 

0,063 
0,047 

Staphylococcus aureus. + 
5,1.8 0,226 

0,170 
3,72 0.263 

0,180 
6,23 
6,32 

0,280 
0,227 

6,87 
6,98 

0,203 
0,161 

Staphylococcus aihus. + 
5,00 
5,18 

0,296 
0,226 

5,34 
5,41 

0,545 
0,504 

6,04 0,416 
0,365 M6 

0,344 
0,269 

Bacterium kilicnse . . + 
6,67 0,011 6,42 

6,.52 
0,057 
0,046 

7,20 0,031 7,39 
7,54 

0,063 
0,047 

Bacterium typhosum . | + 
5,.58 
5,71 

0,110 
0,080 

6,06 
6,23 

0,128 
0,086 

6,64 
6,79 

0,111 
0,079 

6,98 0,161 
0,126 

1 
Bad. paralyphosum A.j + 

5,50 
5,58 

0,129 
0,110 

5,90 
6,06 

0,181 
0,128 

6,42 
6,52 

0,182 
0,146 

6,87 
6,98 

0.203 
0,161 

Bact. paratypbosum B.\ + oloS 
0,129 
0,110 

5,90 
6,06 

0,181 
0,128 

6,42 
6,52 

0,182 
0,146 

6,87 
6,98 

0,203 
0,161 

Sarciua lutea.| - 6,53 0,014 
0,011 

6,25 0,086 
0,057 

6,42 
6,52 

0,182 
0,146 

6,87 
6,98 

0,203 
0,161 + 6,67 

1 
Bact. iyphi-murium. .j 

+ 
5,87 
5,95 

0,061 
0,051 

6,25 
6,42 

0,086 
0,057 

6,42 
6,52 

0,182 
0,146 

6,98 
7,09 

0,161 
0,126 

1 
Bacillus mesenturicus. | 

+ 
4,86 
4,92 

0,326 
0,356 3,3'. 0,545 

5,87 
5,95 

0,611 
0,513 

6,46 
6,52 

0,524 
0,461 

Baciilus suhtilis • . • j 
+ 

5,33 
5,50 

0,170 
0,129 

5,72 
5,90 

0,273 
0,181 

6,23 
6,32 

0,280 
0,227 

6,87 
6,98 

0,203 
0,161 

1 
Vibrio cholene . . . . j 

+ 
5,50 
0,58 

0,129 
0,110 

5,90 
6,06 

0,181 
0,128 

6,42 
6,52 

0,182 
0,146 

7,09 
7,20 

0,126 
0,099 

, Proteus vulgaris • . . j + 
5,74 
5,87 

0,080 
0,061 6’06 

0,181 
0,128 

6,42 
6,52 

0,182 
0,146 

7,09 
7,20 

0,126 

1 
B. fecalis alcaligenes . j 

1 
+ 

5,95 
6,03 

0,051 
0,035 

6,32 
6,06 

0,046 
0,034 

7,00 
7,09 

0,049 
0,039 

7,54 
7,74 

0,047 
0,028 
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€t de ia molecule. Mais pour les autres milieux I’arrfit de la culture est 

provoqu6, pour chaque esp^ce, par la mSme concentration de la molecule 

non ionisee. Les diverses especes se rangent d’ailleurs, peu de chose 

pres, dans le meme ordre de sensibility que pour I’acide acetique. 

ERRATUM 

La courbe dont il est parld dans la premiere partie de cet article (Voir ce BuIIalin, 
1932, 39, p. 7) a la page 20 n'a pu Otre inserie. Je la reproduis ci-dessous, en priant 
le lecteur de se reporter a la premifere partie pour la comprehension des rdsultals. 

1" Courbes des restes de dissociation de I’acide lactique, a diverses concentra- 

2® Action antiseptique de I’aoide lactique pour le colibaoille, pH en abscisses, 
concentrations millOsimales de I’acide non ionisd en ordonnfees. 

{A suivre.) D. Bacd, 

Professeur egregd 
a la Faculte de Pharmacie. 
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Recherches sur lalburame et la pseudo-albumine urinaires. 
Rdponse d M. P. Godfrin. 

J’ai public, I’an dernier, un m6moire sur I’albumine et !a pseudo-albu¬ 

mine urinaires (‘). J’etudiais, dans cette note, entre autres precedes de 

recberche de I’albumine, celui pr6conis6, ci diverses reprises, par 

M. P. Godfrin, et je concluais que ce procedd ne permet pas de diff^- 

rencier I’albumine de la pseudo-albumine. 

M. P. Godfrin vient de r6pondre ci mes critiques (*); il defend sa 

m6thode et lui reconnalt les avantages que je lui refusais. 

Dans un memoire ant6rieur(’) — dont j’ignorais I’existence etqu’obli- 

geamment m’a communique Pauteur — M. P. Godfrin revient sur son 

precede et il modili'e quelque peu I’interpretation des resultats. 

Afln de ne pas alterer la pensee de I’auteur, je rapporte textuellement 

I’essentiel de cette communication. 

Principe de la methode : « Si une urine addiuonnee d’une proportion 

determinee d’un acide mineral (sans action lui-meme sur I’albumine 

pathologique dans les conditions de I’experience) est amenee, apres 

filtration, k la surface d’une solution saturee de NaCl contenant sensi- 

blement la meme proportion du meme acide, la pseudo-albumine qui 

pourrait rester en dissolution dans Purine k la faveur d’un exces d’acide 

ne sera pas precipitee au contact de cette solution, tandis que Palbumine 

le sera. » 

« Pratiquement, On mesure 9 cm’ d’urine flltree (prealablement neu- 

Iralis^e avec de Pacide acetique si elle 6tait alcaline) et 1 cm’ d’acide 

phosphorique officinal. Filtrer apres cinq k dix minutes. Il est indispen¬ 

sable d’attendre un certain temps pour avoir un filtrat parfaitement 

limpide et qui ne se trouble pas ultOrieurement, une precipitation tar¬ 

dive de pseudo-albumine pouvant se produire dans un filtrat obtenu au 

bout d’un temps trop court; mais j’estime qu’il serait superflu d’attendre 

une demi-heure, comme le conseille M. Pf.ltrisot (*). « 

« Si, au bout de vingt minutes, on ne distingue pas nettement k la 

surface de separation des liquides une fine ligne blancbtitre, on peut 

conclure A Pabsence d’albumine. » 

« Toutefois, une conclusion negative n’est pas toujours rigoureuse- 

ment exacte. Nombreuses, en effet, sont les urines qui, au bout d’une 

demi-heure et meme d’une heure, donnent naissance Aun anneau mince 

1. Bull. Sc. Pharm., 1981, 38, p. 331-413. 
2. Bull. Sc. Pharm., 1932, 39, [>. 235. 
3. Journ. Pharm. et C'him., 1918, 7« serie, 17, p. 389. 
4. Rappelons qae I’nrine additionn^e d’acide phosphorique est superposee a une 

solution saturde de NaCl contenant 1/10 de son volume du meme acide. 
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et assez p&le mais tr6s distinct; Texamen microscopique du sediment 

de ces urines y r^vele g6n6ralement la presence de leucocytes et parfois 

m6me celle d’h6maties ou de cylindres en petit nombre. » 

« Attribuer la formation d!un tel anneau ci la presence d’une des sub¬ 

stances normales de I’urine me parait une hypothese peu admissible, 

car des anneaux semblables peuvent s’obtenlr avec des urines tr6s albu- 

mineuses fortement dilutes. » 

« II est au contraire beaucoup plus vraisemblable d’admettre qu’un 

grand nombre d’urines renferment des quantiles variables mais tou- 

jours excessivement faibles d’albumine. Dans beaucoup de cas, la pre¬ 

sence de cette albumine ne pr6senterait aucun caractfere pathologique. 

Au contraire, I’origine des traces d’albumine trouv^es dans les urines 

dont le sediment contient un nombre appreciable de leucocytes, d’he- 

maties ou de cylindres doit necessairement eire consideree comme 

pathologique. » 

« Quoi qu’il en soil, nous ne possddons aucun moyen chimique d’eta- 

blir une ligne de demarcation entre les traces d'origine incontestable- 

ment pathologique et celles qui pourraient etre considerees comme nor¬ 

males. » 

« En attendant une demi-heurf', comme je I’ai tout d’abord indique 

pour apprecier I’existence d’un disque d’albumine, on serait amene 

attribuer une origine pathologique S, des traces d’albumine trouv6es 

dans des urines que rien n’autorise consid^rer comme anormales. Vingt 

minutes me semblent le maximum de temps necessaire pour obtenir la 

formation d’un disque albumineux d’origine sdrement pathologique. » 

Ainsi, M. P. Godfrtn enregistre une certaine concordance entre laposi- 

tivitd des r6sultats obtenus par sa m6thode et la presence de leucocytes 

dans I’urine. II fait, en cela, un pas vers mes propres conclusions. N’ai-je 

pas d6montr6, en effel, I’origine leucocytaire de la pseudo-albumine? 

De plus, le conseil de ne pas teiiir compte des louches formes apres 

vingt minutes n’impliquerait-il pas des craintes au sujet de la trop 

grande sensibilite (?) de la methode proposee? 

Le principe du precede est cependant seduisant a priori] malheureu- 

sement les fails suivauts en combatlent la base. 

Dans des conditions d’6clairement convenables, j’ai obtenu, en suivant 

la technique de M. P. Godfrin, etaprSs des temps variables, une reaction 

positive avec toutes les urines donnant un Heller n^gatif {’). Admettons 

un-instant que la positivite soil due a de I’albumine. Cette supposition 

exige que le proc6de de M. P. Godfrin soil beaucoup plus sensible que 

celui de Heller. Or, il n’en est rien. 

J’avais d6termin6 comme limites de sensibilite respectives des deux 

i. La reaction de Heller m’a servi de criterium parce que seule elle est sp^cifique 
de Talbumine. 
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m6thodes 10 et 15 milligr. d’albumine par litre. Pour cela j’avais utilise 

du s6rum humain dilu6 dans de I’eau physiologique ('). J’ai fail depuis 

une nouvelle determination en parlant d’une urine albumineuse 

^1 gr. 05 7o„) dilute dans une solution d, 9 “/oo de NaCl. Avec une dilution 

contenant 15 milligr. d’albumine par litre, la reaction de Heller m’a 

donne un disque net tandis que le proc6d6 de M. P. Godfrin n’accusait 

aucune trace d’albumine. La difference enlre ce resultat et le premier 

n’a rien de surprenant: Palbumine urinaire (*), melange de serine et de 

globuline, n’a pas necessairement la mfime composition que celle du 

serum, laquelle, au reste, varie dans le rapport sensibi- 

liies des deux methodes sont done Irfes voisines. 

La coloration brune que prend parfois Purine dans le voisinage de 

Pacide azotique, quand on applique la reaction de Heller, n’est pas un 

argument centre, cette reaction. La coloration n’est jamais instantanee 

et, dans la presque totalite des cas, elle se produit assez lentement pour 

permettre une lecture exempte d’erreur. 

La generalite des reactions positives obtenues, avec la technique de 

M. P. Godfrin, dans les urines oil le Heller ne donne rien, et les sensi- 

bilites du meme ordre des deux methodes sont des faits inconciliables si 

Pon accorde une specificiie de la premiere vis-h-vis de Palbumine. D’oh 

la conclusion, deje exprimee dans mon premier memoire : le reactif de 

M. P. Godfrin ne permet pas de distinguer Palbumine de la pseudo- 

albumine. 

Victor Zotier. 

Sur le fractionnement des glycerides de Phuile de ricin 
par dissolution selective. 

A la suite des recentes publications de M. Bolrdiol d’une part et 

de M”' Francois (*) d’autre part, concernant les proprietes physiques 

des diverses fractions obtenues en traitant par dissolution selective les 

glyc6rides de Phuile de ricin, au moyen de I’essence de petrole, je 

liens a faire insurer dans ce Bulletin la note rectificative suivante : 

t. On ne pent ni ne doit faire les dilutions dans de I’urine normale; celle-ci ren- 
ferme de la pseudo-albnmine qui fausserait les rfisultats. 

2. L’albumine de I'urine utilis^e renfermait de la globuline et de la serine dans le 
rapport de 0,43. 

3. Bull. Sc. Pharm., fdvrier 1932, 39, p. 76 a 86 et mai 1932,39, p. 293. 
4. C. R. Acad, des Sc., 1914, n<> 8, p. 731 a 733 (sdance du 22 fevrier 1932) 

Bull. Soc. Chim., 1932, 39, p. 307-309. 
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Au mois de juillet 193,1, cinq echantillons d’huile de ricin fractionn^e, 

prepar^e par un precede dont je poursuis I’^tude et la mise au point 

semi-industrielle depuis cinq ans, furent remis h M. Bouhdiol pour en 

detrt’miner la viscosity diverses temperatures. 

Intdresse par ces huiles, M. Bourdiol a, jele vois, continue leur etude, 

ce doijt je ne puis que me trouver flatte. Je regrette cependant qu’il ne 

se soil pas adress6 k m.oi pour me demander d’autres 6chantillons que 

je nelui aurais certainement pas refuses, et qu’il ait pr6fere poursuivre 

ces recherches sans qu’une entente prealable soit intervenue entre nous. 

Mais oil ma surprise aete grande, et peu agr^able, e’est en constatant 

que mon ancieune eleve M'>' FRANgois s’elait substituee a moi pour 

prdparer de nouveaux echantillons, n’hesitant pas h mettre h profit la 

connaissance d’un precede que seul son s6jour dans mon laboratoire 

lui avait permis d’acquerir, alors qu’elle y pr6parait sa thSse de Doc- 

torat es sciences sur un tout autre sujet et regardait travailler a ses 

c6t6s ses camarades et moi-m6me. 

La technique qu’elle a utilisee n’avaitpas encore ete publiee, quoi 

qu’elle en pretende. La note de M’*® Franqois oil il est parl6 du precede 

de dissolution fractionn6e que j’ai appliqu6 pour la premiere fois en 

mai 1927 (j’en apporterai la preuve) comporte deux afflrmations con-v 

traires ^ la v6rite et auxquelles je me vois ii regret oblige de donner un 

dementi. 

M'l® FRANgois dit: 

« Le precede de dissolution fractionnee dans I’ether de petrole indi- 

qu6 par M. Andre (Emile Andre. L’huile de ricin lubriflant national. 

Chim. etlncL, 1330, 24, p. 3S k 42), et par MM. Panjutin et Rapoport 

{Cbemische Umschuu, 1930, 37, p. 130) a et6 mis en oeuvre. Les cinq 

fractions d’egal volume ainsi prepar^es, etc... « 

Je reponds : 

1“ « Je n’ai pas indiqu6 de precede de dissolution fractionnee de I’huile 

de ricin par I’ether de petrole dans Chimie et Industrie, 1930, 24, 

p. 35 cl 42. Void en efifet comment je me suis exprime : 

« Le precede que j’ai utilise en premier lieu, extremement lent, n’etait 

guere susceptible d’applications. « 

Pour mettre en oeuvre une technique operatoire d’apres ces indica¬ 

tions, il faudrait vraiment etre doue d’une perspicacite qni tiendrait du 

prodige. 

2° Panjutin et Rapoport n’ont pas davantage indique, dans la Che- 

niische Unischau, 1930, 37, p. 130, un procede permettant de diviser 
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par dissolution fractionn4e au moyen de I’essence 16g6re de p6trole une 

quantity d’huile de ricin en cinq fractions d’6gal volume. 

Le pdriodique dans lequel le travail des deux auteurs russes a paru 

est relativement peu r6pandu en France; mais on pent cependant en 

consulter la collection i la Society de Chimie industrielle; je r^sumerai 

brievement leur memoire, en citant les passages qui me paraissent 

essentiels. 

Reprenant une methode dejci utilis6e par Juillabd en 1910 (') el 

appliqu6e par Faiirion en 1916 (’), Panjutin et Hapoport out agite 

dans une ampoule a decantation une certaine quantite d’huile 

de ricin avec deux fois son volume d’essence legere de petrole. 

La seule modification apporleepar eux a ce qui avail ete fait auparavant 

a 6te d’employer une essence contenant 10 ”/„ de carbures benz6niques. 

Apres repos, ils ont soulir6 les deux liquides en lesquels I’Smulsion 

s’^tait s6par6e, le plus dense etant de I’huile de ricin saturee d’essence, 

et le plus leger, de I’essence ayant entrain^ en dissolution les parlies 

de I’huile les plus solubles. 

Le dissolvant employ^ a permis d’extraire peniblement par trois trai- 

tements successifs 19 °/o de la quantite raise en oeuvre, aprfes quoi les 

auteurs ont renonce h poursuivre I’operation. 

La presence du benzfene dans I’essence utilisee comme solvent a 

permis d’obtenir un rendement plus 61ev6 en huile dissoute que celui 

qu’avait anterieurement obtenu Faurion, mais, par centre, la disso¬ 

lution a 6te et ne pouvait 6lre que beaucoup moins selective. 

Panjutin et Rapoport ont examine ensuite les parties de I’huile de 

ricin qui s’etaient dissoutes, soil 19 “/„, et laparlie qui avail resiste au 

dissolvant, soil 81 °/o. Cette derniSre, disent-ils, avait un indice de saponi¬ 

fication exlremement bas par rapport e\ celui de la triricinol6ine (144 au 

lieu de 180) et ils estiment que le precede de purification employe par 

eux a alt6r6 I’huile ; 

« Infolgre dessen hat mat den Eindruek dass der Vorgang der Reini- 

gung das Produckt versohlechtere » (’). 

Comment M'‘° Francois peul-elle pr6tendre qu’elle a tir6 de Ici un pre¬ 

cede qui lui a permis de « scinder I’huile de ricin en cinq fractions 

d’egal volume »? Je me vois oblig6 de dire une seconde fois que ses 

affirmations sent contraires h la veritd. 

Mon ancienne eleve sail tres bien que ce n’est pas en agitant dans une 

ampoule k decantation de I’huile de ricin et de I’essence de petrole 

1. Bull. Soe. Chiw., 1910, 4“ s., 7, p. 501. 
2. Cham. Umschau, 191&, 23, p. 60-71. 
3. Cbcm. Umschau, 1930, 37, p. 133, 1" colonne, ligne 56. 
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legere que Ton peut arriver a vaincre la resistance de cette huile 

vis-^-vis de ce solvant. Ni le proc6d6 suivi, ni les resullals oblenus par 

Panjutin et Rapoport ne peuvent permetlre de leur altribiier, de bonne 

foi, le merite d’avoir resolu cette difficult6. Pour obtenir, « en ulilisant 

I'essence 16gere de p6trole comme dissolvant, cinq fra^dions d’egal 

volume a partir d une quantile donnee d’huile de ricin «, M"' Francois 

a fait appel au souvenir des experiences qu’elle a vu realiser devant elle 

dans mon laboratoire. 

Avant de terminer, je me permeltrai de donner a M. Bourdiol quel- 

ques renseignements complementaires sur les cinq 6chantillons d’huile 

de ricin de viscosite croissante qui lui furent remis par mes soins.en 

juillet 1931, renseignements que je lui aurais volontiers fournis s’il me 

les avail demand6s. Ces echantillons provenaient du fractionnement en 

trois parties seulement de deux arrivages differents d’huile de ricin de 

premiere pression du commerce. Les deux fractions de basse viscosity 

etaient ce que J’appellerai des fractions de tete constituees par les glyce¬ 

rides les plus solubles ayant entraine avec eux une proportion relati- 

vement faihle des autres conslituants. Les deux fractions les plus vis- 

queuses etaient celles qui avaient r6sist6 h Paction de I’essence, les 

deux fractions interm6diaires qui pnssedaient des proprietes a peu pres 

identiques avaient 6t6 r6unies en un seul echanlillon. 

Au debut de nos recherches de laboratoire, nous avons op6re des frac- 

tionnemenls por 1/5, mais nous dOmes par la suite, au cours d’essais 

semi-industriels, ramener A trois le nombre des fractions a cause de 

cerlaines difficultes pratiques dont je ne citerai ici qu’une seule : la 

nAcessite de trouver I’emploi de chacune des qualltes nouvelles d’huile 

de ricin que Ton obtenait. 

M. Bourdiol fait grand etat de la fraction 4 « du fractionnement en 

cinq parties d’egal volume » qui lui fut remise par M”® Francois. S’il 

m’avait demands d’autres 6chantillons, je lui aurais volontiers fourni 

des huiles provenanl de fractionnements par 1/5, 1/10 et 1/25, dont 

I’Atude A 1a vArite aurait donnA des rAsultats plutot theoriques que pra¬ 

tiques. 

Je signale enfin que les moyens dont on peut disposer dansun labora- 

loire sontmoins puissants que ceux de I’industrie et ne permeltent que 

tres difficilement, s’ils le permettent, d’Aliminer les derniers restes de 

dissolvant. 

M. Bourdiol est un physicien trop averti pour ne pas savoir combien 

des traces de solvant peuvent modifier certaines proprietAs physiques. 

Un de mes Aleves Atudie actuellement la separation des principes 

immediats dont le mAlange constitue I’huile de ricin et son travail sera 

prAsentA dans un avenir relativement proche comme these de doctoral 

As sciences. M'*® Franqois doit A ses jeunes collAgues, qui Font remplacAe 

daus mon laboratoire, de les laisser travailler en toute IranquillitA 
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d’esprit, comme elle a pu le faire elle-m6me pendant les quatre ann6es 

au COUPS desquelles elle a poursuivi les recherches qui lui ont permis 

d’acquerir le grade de docteur es sciences (*). 

Emile Andre. 

NOTICE BIOGRAPHIQUE 

PIERRE BRETEAU 

Pharmacien general, Membhe de l'Academie de Medecine. 

1872-1932 

Un accident brutal a ravi Pierre Breteau ^ I’affection de sa famille et 

de ses amis dont beaucoup furent ses sieves. Je m’honore d’etre parmi 

ces derniers et je ne sais comment dire la douleur qui m’etreint et me 

courbe, avec eux, devant notre maitre pour un dernier adieu. Elle fut 

rude DOtre peine a I’annonce de celte mort inattendue et terrifiante. Elle 

fut tres rude et suscita en nous I'^veil poignant des souvenirs qui sontle 

seul bien qui nous reste, mais quel bien incomparable ! 

Pierre Breteau n’aimail pas les manifestations exterieures de sym- 

pathie verbale ou de d6vouement multipli^ et vain. II 6tait beaucoup 

plus sensible aux sentiments discrets et sbrs des amities fideles, judi- 

cieusement silencieuses, actives partout et loujours. Aussi c’est un culte 

interieur que nous aurons toute notre vie pour la memoire de ce maitre 

h qui nous devons le meilleur de nous meme. Cependant il convient de 

proclamer que son souvenir doit alteindre les generations futures et que 

son nom doit prendre place dans la liste des grands pharmaciens mili- 

taires dont la ligoee s’etend de Parmentier A Balland. 

L’ascensiou de Pierre Breteau, Alfeve de I’Ecole du Service de SantA, 

licencie es sciences physiques, professeur agregA puis professeur titu- 

laire de chimie au Val-de-GrAce, docteur es sciences, r6p6titeur Al’Ecole 

Polylechnique, pharmacien general, membre de I’AcadAmie de Medecine, 

est le rAsultat normal d'un dAveloppement harmonieux, dAlicatement 

mesurA, d'une belle intelligence unie A une claire raison et A iine sensi- 

bilite d’une exquise finesse. Son amour de la prAcisioh, des experiences 

elAgantes, conduites avec une extreme conscience, reste, pour moi, un 

1. Contribution a Titude des huiles d’aniwaux marins : Les alcools aliphatiques 
des graisses de cachalot, Paris, fAvrier 1929. 
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souvenir vivant. Ce n’est pas par exces d’affection que j’avance une telle 

opinion, car le fait est Evident pour tons ceux qui le virent travailler ou 

qui ont lu ses m6moires. 

D’ailleurs les diff^rents aspects du savant et de I’liomme ont 6le 

evoqu6s 5, ses funerailles ou, apres le rappel de ses services militaires 

par le pharmacien-colonel Bruere, le professeur Gabriel Bertrand, de 

rinstitut, rappelait sa grande et m6ticuleuse conscience, le medecin 

g6n4ral inspecteur Dopter, de I’Academie de m^decine, sa finesse dia- 

leclique et son souverain bon sens, M. Gordier, president de la Soci6te 

de Pharmacie de Paris, sa modestie devant les honneurs et I’activitd de 

ses collaborations, tandis que M. Albert Buisson, president de la Chambre 

de Commerce de Paris, montrait I’urbanite et la souriante politesse de 

Phomme qui savait enlever les sympathies des humbles et des grands. 

On pent dire, en toute v6rite et sincerity, que la Pharmacie militaire, 

comme la Pharmacie fran^aise tout entifere, a perdu avec Pierre 

Breteau une de ces forces qui maintiennent une profession par des 

merites individuels incontest^s et par une prescience prudente des diffi- 

cull6s de I’avenir. 

Voici maintenant, expos6e de facon sommaire, I’oeuvre de Pierre 

Breteau dont lestravaux scientiflques peuvent se grouper sous lestitres 

suivants : chimie min6rale, chimie organique, chimie analytique et 

toxicologic, pharmacie. 

Chimie minerale. 

Sur le sulfure de calcium phosphorescent. C. B. Ac. Sc., 1915, Bull. Soc. Chim., 1916, 
4's., 19, p. 75. 

Chimie organique. 

Sur la solanine (en oommun avec M. GAzsNEnvE). C. B. Ac. Sc., 1899, 128, p. 887. 
Sur les hydrures de phenanthrfene. C. B. Ac. Sa., 1904, 140, p. 942. 
Methode pour le dosage rapide du carbone et de I’hydrogene dans les substances 

organiques (en commun avec M. H. Leroux). C. B. Ac. Sc., 1907, 11. Bull. 
Soc. Cbim., 1909, 4® s., 3, p. 15. 

Hydrogenations en presence de palladium. Application an phenanthrene. C. B.Ac. 
Sc., 1910, 151, p. 1368. 

Etude de diverses methodes d’hydrogenatioh dans leur application au phenanthrene. 
These Boot, is Sc., Paris, 1911. 

Methode d’hydrogenation par le calcium et I'alcool absolu. Bull. Soc. Chim., 1911. 
4* s., 9, p. 613. 

Hydrogenation au moyen du nickel et de I’hypophosphite de sodium. Bull. Soc. 
Chim., 1911, 4« s., 9, p. 518. 

Hydrogenation au moyen du palladium precipite et dell'hypophosphite de sodium. 
Bull. Soc. Chim., 1911, 4® s., 9, p. 515. 
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Cbimie biologique. 

Sur la valeur de la teinture de gaiac coiume r^actif des agents d’oxydation. Joura. 
Pharm. el Chim., 1898, 6® s., 7, p. 569. 

Sur I’Mmatine du sang et des varietes suivant les espSces animales (en commun 
avec M. Cazeneuve). C. R. Ac. Sc., 1899, 128, p. 678. 

Action d^composante de I’eau sur les hematines (en commun aveo M. Cazeneuve). 
Bull. Soc. Chim., 1899, 3» s., 21, p. 4,27. 

Vieillissement et magnesium (en commum avec M. Delbet). Bull, de I'Acad, de 
MM., 1930, 3" s., 103, p. 236. 

Cbimie analytique et toxicologiqne. 

Sur les difScultSs de la separation et du dosage de petites quantites de plomb dans 
les soudures et les etamages (en commun avec M. Fleurt). Journ. Pharm. 
ct Chim., 1914, 7‘ s., 10, p. 147. 

Methode pour le dosage de petites quantitds de plomb dans les bains d’etamage. Les 
etamages et.les soudures (en commun avec M. Fleurt). Journ. Pharm. et 
Chim., 1914, 7's., 10, p. 265. 

Methode de destruction complete des matieres organiques dans la recherche des 
poisons mindraux. C. B. Ac. Sc., 1911, 103, p. 199. Journ. Pharm. et Chim., 
1914, 2e s.. Ill, p. 430. 

Sup la teneur en arsenic des vins provenant des vignes traitees par les composes 
de I’arsenic. Journ. Pharm. at Chim., 1908, 6> s., 28, p. 134. 

Sur le danger d’intoxication par un tir intensif sous abri. Memorial de Vartillerie 
franQaiae, 1924, p. 837 

Technique pour la recherche dans les eaux de divers poisons min^raux et alcaloi- 
diques. Journ. Pharm. et Chim., 1913,7' s., 12, p. 68. 

Pbarmacie. 

Sur la conservation du chloroforme et sur uu dispositif indicateur de son alteration 
accidentelle (en commun, avec M. P. Wooo). C. B. Ac. Sc., 1906, 143. 
p. 1193. 

Sur un chlorhydrate de cocaine ancien et altdre. Bull. Soc. Chim., 1906, 3® s., 35, 
p. 674. 

Observation sur I’emploi des hypochlorites comme ddsinfectant. Journ. Pharm. ct 
Chim., 1915, 7's., 12, p. 248. 

Solution de novooaine pour anesthdEie locale. Journ. Pharm. et Chim., 1922, 7® s., 
25, p. 97. 

Solution pour lavage des plaies et pansemenis. Journ. Pharm. et Chim., 1922, 7*3., 
25, p. 98. 

La sterilisation par la chaleur altere les proprietAs physiologiques de certains medi¬ 
caments. Journ. Pharm. et Chim., 1924, 7® s., 29, p. 297. 

Observation sur la preparation des solutions antiseptiques chlorees. Journ. Pharm. 
et Chim., 1925, 8® s., 2, p. 142. 

Le chlorhydrate de diacetylmorphine est un sel hydrate. Journ. Pharm. et Chim., 
1927, 8's., 5, p. 473. 

Les arsenobenzols; methodes d’analyse et d’apprdciation chimique. Bull, do I'.icad. 
de Med., 1927, p. 823. Journ. Pharm. et Chim.,- 1927, p. 521. 
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Articles de revues. 

En outre, Piekre Breteau a public dans diverses revues de chimie dans le Journal 
de Phartnacie et de Chimie, notamment : 
igOT. Procades de fabricalion du camphre syathetigue. 
1901. Les nouvellos methodes d'analyse elementairo des substances orgaaiques. 
1908. Le gaz a I'eau; abaissement de sa teneur en oxyde de carbone. 
1908. Le tetrachiorure de carbone; sa fabrication indusirielle; scs emplois. 
1909. Syntheses dans la serie de I'adrenaline. 
1914. La matiere colorante du sang (Exposd des rdcentes recherches relatives a sa 

constitution). 
1922. Espace, temps, gravitation (/IrcfijVes ofe Medecine et de Pbarmacie militaires). 
I92i. Pouvoirs rotatoires. 
1924. Solutions isotoniques. 

Publications. 

1907. Guide pratique des falsifications et alterations des substances alimentaires, 
1 vol., Bailliere, edit., Paris. 

1911. Eludes de diverses methodes d'hydrogenation dans leur application auphenan- 
tbrene, 1 opuscule, Gauthier-Villars, edit., Paris. 

Les lignes qui precedent resument trop brievement I’oeuvre du savant 

et ne font guere saisir dans sa plenitude loute I’activite de Pierre 

Breteau. 11 eul en elTet un role considerable comme animateur et comme 

educateur. Le Service de Sante recueille actuellement les fruits de sa 

judicieuse selection des individus et il n’est point un pharmacien mili- 

taire qui n’ait eu ci se louer d’avoir suivi ses lumineuses directives. II 

distribuait rarement des eloges, mais son approbation tacite suffisait ft 

fortifier les courages. Recevoir de ce maitre ce simple encouragement 

« c’est bien » etait une recompense enviee. 

Avide de connaissances, il exigeait la meme avidite chez ceux qu’il 

avail choisis. Il tenait essentiellement ce que le pharmacien possedfit 

une vaste culture scientifique, et cela, dans le but d’amplifier au maximum 

son r61e dans les divers services de I’armee. Il est mort avant d’avoir 

termine la tache qu’il s’etait assignee, et c’est un surcroit de peine pour 

tous ceux qui Pont aime. Ses eleves perdent en lui le meilleur et le plus 

ecoute des maltres, et tous ont fait I’apre serment de continuer le sillon 

qu’il a men6 si droit et si loin. Ils offrent ii sa famille leur tristesse 

amereet leurs douloureuses condoleances avec leurs sentiments les plus 

respectueusement d^voues. 

A. Leulier, 

Professeur i la Faculty de Mddecine 
et de Pbarmacie de Lyon. 
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VARIETES 

Les vieilles panacees : la veronique 
« Veronica officinalis » L. 

Geux de mes lecteurs qui ont commence leurs etudes sous I’ancien 

regime doivent avoir conserve un souvenir un peu penible du premier 

examen de doctoral et surtout de I’lieure generalement redoutee ou le 

venerable M. Baillon soumettait ci leur diagnostic des herbages varies. 

Beaucoup de candidate n’etaient gu6re plus instruits en botanique que 

les apothicaires auxquels Matthiole reprochait de ne connaitre que la 

laitue el I’ortie, Tune pour I’avoir mangee en salade, I’aulre pour s’en 

etre pique les doigts; il arrivait souvent qu'on entendit des reponses 

dont I’imprevu comique soulevait un rire digne des h6ros d’HoMERE et 

d6ridait le front des juges les plus austferes. C’ei-t ainsi qu’un 6tudiant A 

qui I’indulgent M. Lutz prdsentait une feuille de tabac, en lui disant 

charitablement pour I’aider : « Voici une plante dont vous devez user 

fr^quemment », s’eeria ; « J’y suis! c’est de I’absinthe. » Un autre avail 

h identifier du plantain : se souvenant, sans doute, d’en avoir vu une 

branche dans la cage du serin malernel entre la mangeoire pleine de 

millet et le gciteau 16ger qu’on appelle colifichet, il r6pondit, par suite 

d'une confusion bien excusable : « Monsieur, c'est du colifichet. » Il 6tait, 

fort heureusement, pour 6viter ces erreurs, quelques accommodements 

avec le ciel ou plutdt avec le gargon chargd de recueillir les herbes et de 

les deposer sur le tapis vert : moyennant une raodeste retribution, cet 

homme de bien, qui repondait, si j’ai bonne memoire, au prenom de 

Gustave, fournissait aux candidate, avant qu’edt sonne I’heure fatale, 

la nomenclature officielle et complete des espfeces sur lesquelles devaient 

s’exercer leur sagacite. Un de mes condisciples, devenu depuis un de 

nos chirurgiens les plus distinguds, sut ainsi qu’une petite fleur bleue, 

qui faisait partie de la collection, s’appelait la veronique : lorsque 

M. Baillon la lui presenta, en souriant narquoisement suivant son habi¬ 

tude, c’est avec une parfaite d6sinvolture qu’il repondit ; « C’est de la 

veronique. » — « Mais laquelle? interrogea I’illustre botaniste; vous 

devez savoir, monsieur, qu’il y en a, au moins, trente esp6ces. » Le pauvre 

candidat, qui ignorait totalement ce detail, resta bouche close, n’ayant 

d’autre ressource que d’envelopper dans la m6me malediction le negli¬ 

gent Gustave qui avail omis de lui indiquer le qualiticatif du vegetal en 
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question et la nature maratre qui avait si mal i propos multiplie sous la 

calotte dei5 cieux les variates de veronique. Parmi ces varietes, il en est 

une qui a ,jou6 dans la vieille m^decine le role d’une veritable panacee : 

c’est la veronique officinale ou th6 d’Europe [Veronica officinalis L.)- 

Cette jolie plante vivace foisonne dans les bois, dans les pfiturages, 

le long des chemins ombrag^s; ses tiges, longues d’environ 3 dcm., 

rampantes k la base, redress^es au sommet, sont garnies de feuilles 

velues, oppos6es, ovales et finement dent6es et de petites fleurs d’un 

bleu celeste dispos^es en grappes peu serrSes : I’odeur de la plante est 

nulle, sa saveur amere, un peu chaude et styptique. 

Toutes les recherches auxquelles se sont livr6s les ^rudits pour 

relrouver la veronique dans les oeuvres des anciens ont ete vaines et 

n’ont about! qu’^ des hypotheses plus ou raoins invraisemblables; rien 

n’autorise ci I’identifier, comme Pont fait certains auteurs, avec Valysson 

de Discoride et la betonica de Paul d’Eoine. II ne regne pas moins d'incer- 

titude sur I’origine de son nom, les uns le faisant deriver du grec (pspoj 

v{)cr,v (plante qni porte la victoire), les autres du latin vere unica (plante 

vraiment unique); ces deux interpretations, qnelque fantaisistes qu’elles 

soient, s’accordent du moins assez bien avec la reputation dont jouit 

longtemps la v6ronique. II en est fait mention pour la premiere fois 

dans nn recueil de recettes datant du xiv” siede, le Receptaire de Jules 

Camus, oil elle est design6e sous le nom de veronne et figure comme 

anaphrodisiaque : « Pour refroidir famme si elle est travailliee 

d’aucune amour, cuisez vdronne en viez (vieux) vin, si la donez it boire 

par iij jours, si ce restreindra tost. « Si la posterite ne ratifia pas cette 

vertu sedative, elle en decouvrit ou, pour mieux dire, en imagina 

bientbt d’autres qui suffirent a faire de la veronique un remede ci tons 

les maux : c’est dans les pays de langue allemande qu’elle trouva ses 

partisans les plus convaincus. D'apres Leonard Fuscns, c'est un vulne 

raire merveilleux qui cicatrise toutes les blessures, tous les ulc6res 

recentsou chroniques: grdce Ji cette herbe, un roi de France, atteint de 

la lepre, fut gueri de son mal (*), sur le conseil d’un chasseur qui avait 

remarqu6 que les cerfs, lorsqu’ils ont 6t6 mordus par un loup, mangent 

de la veronique et se roulent sur les endroits ou elle pousse. Elle se 

montre anssi d’une puissante efficacit^ centre les tumeurs, dans les 

1. Jean be Renoc, tout en reconnaissant tes mSrites de la vfironique, proteste 
energiquemeut centre cette invention du roi l^preux : « La veronique est fort sou- 
veraine pour la guSrison de toutes sortes de gasle, du mal Sainct Main et pour la 
consolidation de toutes sortes de playes et uleferes. Spdcialement elle est singuli^re 
pour dompteret refrfiner tous ulceres chaocreux et el^phantiques. Ce qui pent estre 
a esmen LIonabd Posgbsius de mentir faussement lorqu’il dil qu'un Roy de France 
a ete jadis guery de ladrerie par le moyen d’icelle; vue que c’est chose tres assurde 
et remarquable que jamais aucun de nos Roys de France n'a este frappd ny de 
lepre, ny de peste jusques 4. present. » {Les osuvres pharwaceutiques du sieur Jean 
BE Renoc, 1626). 
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fievres pestilenlielles, les obstroctions du foie et de la rate et surtout 

dans les ulcerations du poumon (*). R. Dodoens considers egalementla 

veronique comme un vulneraire et un d6puratif de premier ordre : <> La 

decoction de veronique beiie rejoinct toutes playes tant vieilles que nou- 

velles et nettoie le sang de toutes maulvaises conceptions et humeurs 

pourries et adustes; pour cette mesine cause si on la boit, elle est fort 

bonne aux rogneux, ceux qui ont quelque maulvaise gravelle, la petite 

verolle ou picotte et rougeoles. L’eau de veronique, distiliee avec vin et 

reiteree tant de foys jusques i ce qu’elle devienne rougeetre, est fort 

prisee centre la toux envieillie et secheresse et blessures de poulmons; 

car on dit qu’elle peut guerir tous ulceres, inflammations et blessures de 

poulmons (*). » J. CRATO,m6decin allemand dela fin duxvi'siecle, emploie 

surtout la veronique centre les crises n^phr^tiques. Consulte par un 

noble personnage sur les moyens propres i prevenir la colique {de pre- 

cantione colici doloris pro quodam nobili viro), il lui indique la pres¬ 

cription suivante : « Je recommande avant tout le d6coct6 de veronique 

donl I’effet est de remedier aux coliques ; on la fait cuire dans du 

bouillon de poulet i 1 livre auquel on .ajoute 1/2 livre de vin de Mal- 

voisie, 1/2 drachme de myrrhe et on administre le tout en clyst^re. 

Dans les cas urgents, au d6but d’une crise, on peut aussi absorber par 

en haut la veronique cuite dans le vin avec un demi-scrupule de 

myrrhe (’). » Gageons que les clients de Crato prefSraient le second 

proced6 comme leur permettant de mieux appr^cier la saveur du.vin 

cher au due de Clarence. Un autre malade que Crato nous pr^sente 

comme un gen6reux seigneur (pro quodam gencroso domino) se plai- 

gnait de douleurs imputables a des flatuosil6s, de g4ne de la respira¬ 

tion, de constipation, de maux de t6te et d’arthralgie; il lui conseille 

« centre la constipation de prendre deuxou Irois poignees de veronique 

et de les faire cuire dans un bon consomme de poulet m6diocrement 

sal6; apres une Ebullition convenable, on exprime et on ajoute au 

liquide trois cuillerEes de sucre rouge : h prendre en clystere (*) ». 

Un medecin, qui poussaitla sollicitude jusqu’a sucrer les lavements de 

ses patients, meritait bien d’Etre recherche par I’elite de ses malades; 

aussi est-ce encore un seigneur genereux qui vient recourir h lui centre 

la colique (in colica pro quodam generoso domino) : h celui-ci Crato 

prescrit un lavement composE de trois poignEes de vEronique, d’une 

poigtiEe de fleurs de sureau, d’une demi-pincEe d’absinthe bouillies 

dans du lait on, de prEfErence, dans du bouillon de chapon; il termine 

son ordonnance par un post-scriptum plein d’amenilE : « Je prie du 

fond du coeur que Dieu bEnisse ce remede de toute sa hienveillance; 

1. L. Fcschsil’S. De historia slirpium commentarii. Cap. LIX, 1543. 
2. R. Dodoens. Histoire des plantes, traduite par Charlk."! de l’Ecllse, 1557. 
3. J. Crato. Coasiliorum et epistolarum medicinalium, 1614. Lib. I, Cons. X. 
4. J. Crato. Consiliorum et epistolarum medicinalium, 1614, Lib. IV, Cons. XIX. 
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des que je recevrai d’autres nouvelles, je donnerai mon avis plus 

amplement, desireux de tout faire pour le trfes genereux Baron, et puis, 

qu’il boive de la veronique dans le vin; je ne saurais assez le lui 

conseiller ('). » Un troisieme genereux seigneur souffrant du flanc 

droit par suite d’une inflammation du rein [in dolore dextri lateris 

pro quodam generoso domino), Grato lui afflrme qu’un simple clystSre 

de decoction de v6ronique convenablement sucr^e vaut mieux que 

toutes les drogues prises par la bouche (*). Ailleurs, voulant sans doute 

qu’on ne le prenne pas pour un vulgaire distributeur de lavements, 

Grato preconise i un noble personnage {nobili viro) atteint de crises 

n6phr6tiques le sirop de sue de veronique 6dulcore de reglisse; ci une 

personne 6galement noble et calculeuse {in calculo pro quodam gene- 

rosa femina), une decoction de racine de guimauve, de persil et de 

veronique avec du miel, du sucre et du beurre frais; enfin, un eveqiie 

en proie a un rhumatisme noueux, une m61ancolie hypocondriaque et 

^ une affection des reins, le sirop de sue de v6ronique; toutefois, ci ce 

dernier, il conseille, en outre, un lavement de veronique et de pari6- 

taire {’) : il 6tait juste que le clerge beneficicit comme la noblesse des 

vertus du clystere de veronique. 

Simon Paulli, apres avoir vant6 les vertus vulneraires de la veronique 

gr&ce a, laquelle il guerit d’ulceres cacoelhes un venerable vieillard, 

Frederic Gunther, secretaire du roi, et d’une gale squameuse le fils de 

J. Batschers, eveque de Vibord, dedie aux honnfites matrones, en guise 

de bouquet, coronidis loco, une anecdote destin^e ci leur montrer que la 

plante est un remade 6prouv6 do la sterilite. 11 avait 6t6 invite, raconte- 

t-il, avec son epouse regrett^e Fabricia, par une tres noble dame : 

on venait de se mettre &, table, le repas etait convenablement arrose 

et la conversation roulait sur toutes sortes de sujets serieux ou badins : 

parmi les convives, se trouvait, accompagnee de son epoux, une autre 

noble dame qui semblait n6e pour les fetes et les joyeux propos, jocis 

festivis nata; elle se mit ti interpeller Paulli, I’assurant qu’elle b6nissait 

I’heureuse occasion qui lui permettait de lui demander quelques con- 

seils: e’est un refrain que connaissent les confreres qui fr6quentent le 

monde. Paulli, en medecin pratique et en galant homme, lui r^pondit 

que sa science et son devouement lui etaient acquis ; « Mais, poursuivit 

la dame, j’ai d6j^i fait I’^preuve de votre m6rite; sans vous, mon mari 

n’aurait pas 6te le p6re du joli petit garcon que vous voyez aupres de 

lui... » L’heureux mari que de nombreuses libations rendaient fac6tieux 

s'ecria : « De grace, ma chere, prenez garde que je suis Ici et surveillez 

VOS discours. » A quoi sa folfitre.compagne repondit: « Mon cher 6poux, 

1. J. Crato. Consiliorum et epistolariim mediciaalium, 1614, Lib. IV, Cons. XCIV. 
2. Ibidem. Lib. I, Cons. Vllt. 
3. Ibidem. Lib. Ill, Cons. XI; Lib. V, Cons. XVII; Lib. VI, Cons. XXXIV. 
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laissez-nous, le docteur et moi : nul danger ne vous menace; vous 6tes 

tons les deux le pere de notre fils, vous par la nature, lui par la science. « 

Paolli I’ayant priee d’expliquer cette enigme, lui declarant qu’il n’etait 

pas un CEdipe, elle lui demanda : « N’etes-vous pas I’auteur de la Flore 

danoisel » Le savant repondit que cet ouvrage etait, en effet, tout ce 

qu’il y a de plus son ceuvre A lui seul (et ego imo ipsissitniim me et uni- 

cum me fateri); alors la dame lui apprit qu’apres la naissance d’une 

fille elle 6tait rest6e huit ans sans avoir d’enfant, mais qu’ayant lu dans 

la Flore danoise que I’usage de la v6ronique faisait maigrir les femmes 

et pouvait rendre aptes it concevoir celles qui 6taient st6riles, elle en 

prit plusieurs jours de suite : le jeune garden, qui 6carquillait les yeux 

en 6coutant ces memorables propos, 6tait le fruit de cette therapeutique. 

Simon Paulli la pria de croire qu’il ne s’en Micitait pas moins que son 

mari, puis, toujours pratique, lui r6clama avec un aimable enjouement 

les honoraires auxquels il avait droit; il parait que la dame satisfit 

gen6reusement ti cette juste requete, quam eliam munifice liheravit (*); 

on comprend que Paulli ait vou6 I’herbe qui lui valait cette aubaine 

inattendue une estime toute particulifere. D’autres m6decins, tels que 

Ruling et Paullini, employaient la v6ronique en gargarismes dans les 

engines et sa poudre centre la phtisie. Ruling rapporte qu’il fut appel6 

h Lavingen auprSs d’une petite fille de deux ans qui pr6sentait des 

aphtes et des ulcerations de la bouche, de la langue et de la gorge : il la 

gu6rit parfaitement et rapidement, optime et cito, en la faisant se garga- 

riser avec une decoction chaude de v^ronique additionn^e de miel(’); 

on se demande ce que I’on doit le plus admirer des effets du medica¬ 

ment ou de cette fillette de deux ans qui savait se gargariser. Quant 4 

Paullini, il vit une honnete matrone administrer avec beaucoup de 

succes 4 des phtisiques, trois fois par jour, dans de I’eau de veronique 

d’une drachme h quatre scrupules de feuilles de veronique et de sauge 

desseche.es 4 I’ombre et pulverisees (*). Peut-^tre le bruit de telles cures 

parvint-il jusqu’au Louvre, car Saint-Simon raconte dans ses Memoires 

que Louis XIV prenait 4 son lever, au lieu d’un peu de pain, de vin et 

d’eau, deux tasses de sauge et de v6ronique. 

On voit que la v6ronique avait en Allemagne ce qu’on pourraitappeler 

une bonne presse; mais ce n’^tait encore rien 4 cote des eloges que lui 

prodiguerent F. Hoffmann et J. Francke. Hoffmann s’etonne, assez judi- 

cieusement, il faut le reconnaitre, de voir ses contemporains fouler aux 

pieds des herbes de grandes vertus et d’agreable saveur, auxquelles ils 

en prefferent d’autres qu’ils ne connaissent pas et qui viennent de loin, 

comme e’est le cas pour la v4ronique qui poss4de des propri6tes sem- 

1. Simon Paulli. Quadriparlilum botanicum, Classis. Ill, 1667. 
2. M. Ruling. Curalionum empyricaruw. Cent. V Curat. XXV, 1393. 
3. C. F. Paullini. Sacra herba seu nobilis salvia, 1668 

Bull. Sc. Piiarm. (Juillet 1932). ■ 29 
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blables et meme superieures a celles da lli6. Son infusion merite qu'on 

apporte ci la preparer les soins les plus minutieux : « On doit la faire 

dans un vase eonvenable et bien convert pour conserver les particules 

spiritueuses volatiles : I’eau prend bientot une 616gante couleur blonde 

et une saveur agr^able 16g^rement amere. » 

Ces precautions sont largement compens6es par les merveilleux effets 

qu’exerce Finfusion sur I’appareil digestif, effels que Hoffmann d6crit 

en un langage qui ebt fait la joie de M. Plrgon : « J’ai remarqu6 a la 

suite d’une patiente et fructueuse observation que I’usage modern de la 

plante aide la digestion et favorise la dissolution des aliments en faisant 

fondre et en expulsant la substance visqueuse et epaisse qui remplit les 

glandules de I’cesophage, de I’estomac et des intestins, de telle fagon 

que ces glandules peuvent laisser mieux sourdre la liqueur menstruelle 

qui est la cause la plus puissante de la dissolution des aliments; quant 

la lymphe qui engendre la salive et la menstrue de I'estomac, lors- 

qu’elle est trop dense et trop epaisse, I’infuse de veronique la dilue, 

l’att6nue et, ainsi, rend les aliments tluides et aide & leur digestion. » 

Viennent ensuite quatre observations : celle d’un homme qui, apres 

s’6tre abreuve de biere froide, etant convert de sueur, fut pris de dou- 

leurs gastriques, de vomissements et pr6senta un etat cachectique tel 

qu’on le croyait fi toute extremity; I’usage d’une infusion de veronique 

additionnee de teinture de pciquerette lui rendit la sant6; celle d’un 

enfant de dix ans que le meme remade delivra d’un asthme rebelle i 

tons les traitements; celle d’un quadragenaire qui presentait tous les 

signes de la phtisie et qui, ayant pris de la veronique, cessa de tousser, 

rendit des crachats louables et recouvra les forces et t’appetit; celle 

d’une femme chez qui la plante s’avera douee d’une puissance anti- 

calculeuse stupefiante, stupendiv virtiitis contra calculosam concre- 

tionem hsec herba-, ceile femme, veuve d’un savetier, entretenait depuis 

seize ans un calcul dans le rein gauche; elle souffrait atrocement et 

ressemblait ci un squelette vivant; elle but enfin pendant plusieurs jours 

une forte decoction de veronique : le calcul opt^ra sa migration vers 

I’uretere, puis vers la vessie, au milieu de douleurs pareilles a celles de 

I’enfantement et la malade put extraire elle-meme I’hbte vagabond, 

hospitem peregrinum, par le col de la vessie ('). On n’est pas etonne 

qu’en presence de tels resultats Hoffmann pr6fere de beaucoup la vero¬ 

nique au the qu’il accuse des plus noirs forfaits, surtout chez ceux qui 

souffrent de s6cheresse des nerfs et sont sujets aux contractions. 

Plus enthousiaste et plus touffu aussi que celui de Hoffmann, le 

memoire de J. P’hangke est un compose chaotique oil I’on trouve de 

tout : de I’allemand, du latin, du grec, de I’hebreu, de I’arabe, ce que 

n’est pas la v6ronique, ce qu’elle est, ce qu’elle pourrait etre; ajoulez 4 

1. Hoffmas.n. De infusi Veronicse efficacia prxferanda twrbae Ibex, 1694. 
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cek une gi avit6 qui ne se deride jamais et avec laquelle I’auteur affirme 

comme des dogmes les conceptions de son in^puisable credulile. C’est a 

propos de cette oeuvre indigeste qu’llALLER disait qu’il ne faut pas moins 

se mefier des panegyriques des medicaments que de ceux des heros. 

Mes lecteurs ne me pardonneraient pas de leur imposer la lecture des 

quarante observations dans lesquelles J. Francke nous initie aux effels 

merveilleux de la veronique qui guerit Fasthme, I’bydropisie, les dou- 

leurs de rein, les morsures de cbiens enrages, la cecite, I’empyeme, les 

fievres, la dysurie, I’bematurie, la phtisie, la gonorrlme, la migraine, le 

scorbut, la gale, les dartres, le coryza, les metrorragies, la teigne, la 

jaunisse, la sciatique, les ulceres varlqueux, les pustules veneriennes, 

cicatrise les plaies, facilite I’accoucbement; il en est deux cependant 

quimeritent d’etre citees; Tune concerne la propre femme de I’auteur 

qui portait le nom predestine de Veronique : son mari nous apprend 

qu’elle etait attaquee d’une toux violente qui lui causait de grands vomis- 

sements et une cruelle insomnie ; en epoux atlentionne qu’il etait, il lui 

composa une tisane avec de la r6glisse, des figues, de I’iris et de I’aunee; 

la bonne dame ne pouvant s’accommoder de ce breuvage, il le rempla^a 

par une infusion de veronique, de raisins secs et de cannelle qui con- 

jura le mal en quatre jours, fort 5, propos, car M”" Franxke, qui devait 

etre une personne difficile Si contenter, commenQait a pester contre le 

bienfaisant apozome. En ce temps-la, une mendiante que tourmentait 

une horrible toux vint demander a Francke du pain et un remede : tres 

genereusement il lui fit don de la tisane dont sa femme ne voulait plus 

entendre parler; grace ii cette largesse elle fut gu6rie si parfaitement 

qu’elle vint bientot remercier son sauveur avec des transports de joie. 

Dans I’autre observation c’est un bambin qui tomba sur des degr^s et se 

blessa rudement: unetasse de tisane de veronique suffit Si le r6lablir(‘); 

cela rappelle le jeune enfant du Medecin malgre lui qui tomba du haul 

du clocher en bas, se brisa sur le pav6 la t6te, les bras et les jambes et 

fut si bien gueri par Sganarelle qu’il se leva aussitbt sur ses pieds et 

courut jouer a la fossette. 

Le miimoire de Francke obtint un immense succ6s : un medecin fran- 

cais, Andry, publia une traduction des quarante observations qu’il 

renferme,-la faisant prec^der d’un 61oge de la plante non moins dithy- 

rambique que celui du medecin allemand; on y lit que les t6tes vapo- 

reuses qui ressemblent Si des bombes pretes Si eclater se tranquillisent 

comme par enchantement par I’infusion de la veronique... elle tient les 

sens dans une vigueur admirable, rejouit le cerveau et dissipe cette 

lymphe epaissie qui emp6che les esprits de briller..., c’est un specifique 

de la toux, un puissant sudorifique..., ses usages extdrieurs ne sent pas 

1. JoANNis Fkan'Ci. Veronica tlieezans id cst collatio vcronicx europac cam Thee 
Chinitico, nOO. 
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moins avantageux : elle est astringente et resolutive; par les memes 

motifs qu’elle emporte les obstructions, elle ouvre les pores de la peau 

et meme les matieres qui y 6taient retenues, etc. ('). 

On comprend que de tels 6loges aient eu des effets diametralement 

opposes k ceux qu’en attendaient les fanatiques de la veronique et 

qu’une saine critique, k laquelle s’ajoutait, peut-^tre, un tantinet d’esprit 

de contradiction, ait declare que son m6rite le plus evident etait son 

insignifiance. 11 serait cependant exagere de la considerer comme com- 

pletement inerte et de lui refuser la place, bien modeste sans doute, i 

laquelle elle a droit dans I’arsenal du phytoth^rapeute. C’est ainsi qu’elle 

peut rendre de reels services aux nombreux malades, notamment aux 

a6rophages, que I’^tat de leur estomac condarane ^ boire peu ou meme 

& s’abstenir de boire en mangeant. Pour leur assurer la ration d’eau 

indispensable oi une bonne diurfese, au lavage de leur fillre renal, il 

convient, en effet, de leur faire ing^rer un liquide avant de se mettre ^ 

table, puis une fois le repas termini. Ainsi s’est introduit I’usage des 

boissons « anteprandiales » et « post-prandiales » qui servent les unes 

de prologue, les autres d’epilogue A I’ingestion des aliments. Si les 

secondes doivent avoir pour ingredients des substances aromatiques et 

stimulantes aptes ci activer la digestion en augmentant le tonus gastro¬ 

intestinal, comme la menthe, I’anis, la marjolaine, etc., les premieres 

devront emprunter leurs effets A des principes capables de favoriser le 

travail des glandes digestives, d’exciter I’afflux du « sue psychique 

d’appetit », d’exercer une action aperitive; en raison de son amertume 

la veronique est toute designee pour remplir ce role. On I’absorbera 

sous forme d’infusion theiforme (5 gr. pour loO gr. d’eau bouillante) A 

la dose d’une tasse, quelques minutes avant chacun des deux princi- 

paux repas; ce breuvage etant de saveur assez plate, on le corsera en y 

ajoulant du zeste d'orange, de mandarine ou de citron ou en associant a 

la veronique d’aulres plantes d’un gofit plus releve; on formulera par 

exemple : 

Feuilles de veronique . . . 
— de cassis. 
— de balsamite .... 

Racine de reglisse concassee 

Une forte pincee pour une tasse d’eau bouillante; laisser infuser 

dix minutes (avoir soin d’ecrire bien lisiblement le mot balsamite pour 

eviter toute confusion avec balsamine; si meme on a re^u en partage de 

inediocres dons de calligraphe, libeller « balsamite ou menthe coq ». 

1. Andrt. Lb the de I'Europe ou les proprietes de la veronique tirees des ohser- 
vatious des meilleurs auteurs, et surtout de cellcs de M. Fhanccs, medecia aUc- 
inand, 1709. 

60 gr. 

10 gr. 
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Pr6sent6e sous le vocable suggestif A''apozeme aperitif de veronique 

compose., cette boisson plait aux malades et attise leur foi dans la 

science du praticien qui en rassenibla les elements. 

Henri Leclerc. 
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1° LIVRES NOUVEAUX 

SALLET (D’’ Alb.). L’officine sino-annamite eu Annam, 1 vol., 
in-8*, 153 pages avec iiombreuses figures dans le texte et 16 planches hors texte 
(Preface de M. le Medecin Inspecteur general Gaide), Ed. van Hoest, Paris 
1931. — Charge officiellement par le Gouveinement general de I’lndochine de 
I’dtude de la Pharmacopee sino-annamite, le D'^SALLEia poursuivi ses etudes 
pendant trois annees en Annam, dont il parle la langue et dont il a appris A 
connaitre la mentalite pendant les nomhreuses annees on il a vdcu en contact 
avec les populations anuamites. 

On pent espdrer que grAce a ses connaissances scientifiques il a pu ddgager 
les pratiques de sorcellerie des medications rAelles et se soustraire aux men- 
songes des interessds et au charlatanisme des p.eeudo-pharmaciens indigfenes. 

Le nomhre de substances medicinales d’origine chinoise ou locale est 
excessivement Alevd et Ton se souvient qu’avec un de mes 61bves, M. Hurrieb, 
nous avions tentd, des 1906, une etude, imprecise evidemment mais consti- 
tuant une base de recherches qu’il nous est agreable de voir reprise avec 
toutes chances de fournir une documentation de rdelle valeur. 

Le praticien annamite, Thay Thuoc, « le rnaitre des medecines », prdpare lui- 
mSme les prescriptions qu’il ecrit pour les malades. Il connait les plantes ou 
les produils a utiliser, ou il achete ses drogues aux traflquants chinois. Sou- 
vent cette profession est exercee de pAre en fils; il y a aussi les m^decins de 
marches, charlatans ambulsnts, des medecins sorciers, etc. Il y a en outre des 
preparateurs de mddecines, sorte de pharmaciens executant les ordonnances 
m^dicales. 

On lira avec intdret ces formules compliquees de polypharmacie dont 
I’auteur reproduit quelques examples, ces modes de pliage du papier pour 
empaquetage des « mddecines » et la liste des medicaments existant chez 
divers medecins. 

La preparation des medicaments, leurs formes de presentation, les melanges 
A eviter ou A prAconiser sont tour A tour etudiAs par le D'' Sallkt, et ces 
documents devraient Atre utilisAs par certains de nos exportateurs. 

Le 7® chapitre, qui est reserve aux Considerations generalos sur les origines 
des medecines, est des plus intAressants A consulter et I’on y trouve aussi un 
expose de la responsahilitA medicale en Annam; I’ouvrage se termine par 
une sArie de proverbes annamites et chinois, dont la plupart sont A mediter. 

En resume, cet ouvrage est des plus importants et il faut se fAliciter que 
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^'Exposition coloniale inlernationale de 1931 en ait permis I’impression qui 
etait Ires delicate a Ccause des signes annamites, pour I’emploi desquels il 
fallait la competence de I’auteur qu’on ue saurait trop f^liciter d’un travail si 
compliqu^ et si consciencieux. Em. Perbot. 

PALI (Alex). La recherche des eaux souterraine.s. 1 vol. in-S”, 
189 pages. Prix : 20 francs. J.-B. Bailliere, edit. Paris, 1932. — Le problfeme 
de I’hydrologie souterraine a pr^occupe I’homme des temps les plus recul^s 
et la baguette des sourciers, dont I'usage semble remonter a peine au Moyen- 
Age, a fait couler des Hots d’encre pour en expliquer la vertu magique entre 
les mains de certains individus mieux aptes k ressentir les radiations tellu- 
riques. 

Le merveilleux, ou plutdt I’inexpliqud, a passionn6 et passionne encore des 
generations; pourtant, les faits sont la et se multiplient; temoin de certaines 
experiences des Probst, des Moi.xeau, j’ai eu pour ma part le plus grand plai- 
sir a parcourir c^t excellent petit livre de M. A. Pali. 

Toute une premiere partie, la moili^ de I’ouvrage, est un resume tresinte- 
ressant de nos connaissances sur la « Science des eaux ». Le cycle de I’eau a 
retenu I’attenlion de I’auteur et I’origine des eaux souterraines d'infiltration 
ou de diaclases y est traitiie de fapon critique avec les hypolheses ou les faits 
g6neralement admis ; le role de I’eau dans les ph^nomfenes volcaniques, les 
geysers, les eaux de la lithosphere font I’objet de chapitres inirressants. 

Mais o’est aux eaux de diaclases, provenant des profondeurs du sol et 
remontant a la surface, eaux pures, non souill^es, les seules recommandables 
sans restriction pour la consommation, que I’auteur a apporte toute son 
attention. 

Et dans I’autre moiti^ du volume, avec une conviction denude toutefois 
d’exagSration, M. Pali traite de I’Art de dceouvrir ]es eaux souterraines et 
deorit les precedes successivement employes depuis I’empereur chinois Yu 
de la dynastie Hsia (2205 A 2197 avant J.-C.) qui fut celebre par sa « science 
des gisements et des sources », en passant par VAquilex des Remains, jusqu’au 
XV' siecle on les mineurs allemands se servaient de la baguette pour la 
recherche des gisements minAraux. 

C’est ensuite un examen, accompagnd de conseils, des difl'Arents moyens, 
baguettes et pendules en usage actuellement et des differents sourciers dont 
les succAs ne se comptent plus et il commente en par ticulier le beau livre de 
Maoeh para en 1920. Quant aux explications theoriques, elles sont encore 
pour la plupart du domaine de I’hypothese, bien que les re'centes decouvertes 
de chimie physique en rend^nt la plupart plausibles. Tout esprit curieux doit 
lire ce petit ouvrage. Em. Pebrot. 

RUBINSTELV (Marc). Traite pratique de s6rologie et de s^rodia- 
gnoslic. Nouv. Edition, 428 pages, 23 figures, 2 planches, N. Maloine, Adit., 
Paris, 1932. — La connaissance des constituants sAriques, des methodes de 
leur isolement, les dAcouvertes des nouveaux faits, leur interpretation, con¬ 
stituent les nations groupAes dans la premiere partie de cet ouvrage. La 
deuxieme est consacrAe a la technique sArologique comprenant les methodes 
generales et leurs variations utilisables dans la pratique du laboratoire. Le 
chapitre du serodiagnostio de la syphilis s’est enrichi de nombreuses tech¬ 
niques dont les plus importantes sont dAcrites en dAtail; les methodes colo- 
rimetriques s’averent les plus importantes, elles restent la base du dia¬ 
gnostic; les mAthodes de (loculation, plus faciles, parce que n’exigeant que 
de trAs petites quautitAs de serum, seront toujours employeAs, mais ne pos- 



BIBLIOGRAPHIE ANALYTIQL'E 

sMeront qu’une valeur secondaire. Vexploration de 1‘axe cerebrospinal, le 
scrodiapnostio de la tuherculose, la gonoreaction,\e serodiagnostic de reobi- 
noooooose, et beaucoup d’autros methodes. sont exposees dans ce traits, 
accompagn^es de schemas et de tableaux qui reiident leur comprehension et 
leur application plus rapides et plus aisees. R. S. 

BAYET (Albert). La morale de la science, 1 vol., i36 pages, Presses 
iiniversitaires de France, Paris, 1932. — La science est-elle immorale, du fait 
de son role dans les guerres, de I’asservissement aux machines, de I’aide qu’elle 
apporte 4 la cruaute', an crime, 4 la cupidite, 4 la sottise, a la paresse? 
E't-elle simplement amorale, se contentant de faire connaitre lesfaits actuals 
sans se mSler d’edilier un ideal? On peut r4pondre ; La vraie morale de la 
science exists; elle s’affirme dans la discipline et la dignile de I’esprit, dans 
les en'housiasmes qu’elle eveille, dans les 4lans qu’elle susoite; elle permet4 
I’homme de mieux se conformer aux principes de liberty et d’union, de 
s’interesser au developpement de tous les efforts intellectuels chez tous les 
peoples, de mieux mesurer la distance qui separe son esprit de I’inflni et de 
lui donner ainsi une idee reelle de ses forces. 

La science n’a pas pour but la recherche de I’aisance, du contort, du luxe, 
des jouissances materielles, I’amelioration incessante des conditions econo- 
miques, car, I’emancipation materielle n’est pas une tin en soi, mais sim¬ 
plement un moyen de faire que tout homme ait part a ce qui constitue sa 
grandeur. « Geux qui demandent des credits pour la recherche scientifique 
en sont rfiduits a faire valoir soit qu’elle peut aider I’industrie, soit qu’elle 
peut rendre la guerre plus atroce. Strange renversement des valeurs... II en 
va de m4me pour I’instruction... On la confoit trop souvent aujourd’hui 
comme une arme n^cessaire 4 la lutte pour la vie, une preparation technique 
4 un metier... » 

En somme, beaucoup de bonnes choses, beaucoup de belles id6es dans ce 
petit livre, dont nous conseillons vivement la lecture. R. S. 

COURTOIS (Jf..\n). Contribution a. I’tftude de I’entrainement des 
sucres et des polyols par les hydroxydes m6talliques en 
milieu alcalin. I'h. Dnct. Un. Paris [Pharm.]. I vol. in-8“, 102 pages, 
Imprimerie Nouvelle, Paris, 1932. — Le travail preseate par M. J. Gourtois 
a ete execute a I’instigation de M. P. Fleuhy, et constitue la suite des Etudes 
entreprises par cet auteur sur la precipitation et I’entrainement des sucres. 

Dans une premiere partie, M. Courtois rappelle les r4sultats obtenus 
par Salkowski (entrainement partiel ou total d’un sucre par le pr6cipit6 
d'hydroxyde praluit par un exces d’alcali au sein d’une solution de sulfate 
de cuivre) et gSn^ralise ce ph4nom4ne aux autres hydroxydes metalliques, 
en milieu sodique ou barytique. Ces entrainements, qualitativement compa¬ 
rables, sont quantitativement diff^rents : le fer vis-4-vis du glucose et du 
mannitol, le cadmium vis-a-vis du glucose seulement, possfedent entre 
autres un haut pouvoir d’entralnement. 

Les conditions de precipitation des sucres sont ensuite Studi^es : I’auteur 
examine I’influence de I’etat de division de I’hydroxyde, du vieillissement du 
precipite, des concentrations en metal et en alcali, de I’anion du sel metal- 
lique : I’entrainement varie notamment en raison directe de la division et en 
raison inverse de I’ige du precipite. Enfin il constate que, quelle que soit la 
source d’alcali utilises, les diff^rents entrainements semblent dus a la for¬ 
mation d’une combinaison m6tal-glucide-alcali, plus ou moins facilement 
dissociable suivant le m6tal envisage. 
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Au point de vue theorique, cette combinaison parait pouvoir ^Ire consi- 
ddr^e, soit comme un composd defmi comparable aux emetiques, mais plus 
dissociable, soit comme un complexe d’adsorption forme en milieu alcalin 
seulement. 

Au point de vue pratique, la combinaison metal-glucide-alcali est partiel- 
lement soluble dans un excfes de solution glucidique alealine en donnant de 
ce complexe, par peptisation, une pseudo-solution colloidale. Cette modalite 
permet la liberation du glucide entraine, que Ton retrouve integralement en 
solution apres elimination de I’eiement metallique i I’etat de sel insoluble. 

Get excellent travail, qui renferme des documents importants s-ur le 
comportement des complexes glucidiques et des colloides, offre en sus un 
grand interet pratique, puisqu’il permet la separation de matiferes sucrees. 
Les experiences consciencieuses et precises qu’il decrit apportent done une 
contribution precieuse k la cbimie des glucides et mdritent d’etre connues 
des chercheurs specialises dans ce sujet tout d’actualite. 

J.-A. Gautier. 

2“JOURNAUX- REVUES - SOCIETES SAVANTES 

Cbimie biologique. 

Effet des larges doses d’ergost^rol irradi^ sur la teneur en 
cendres des f6murs des rats jeunes et adultes. The eflect of large 
doses of irradiated ergosterol upon the ash content of the femora of young 
and adult rats. .Iones (J. H.) et Robson (G. M.). Journ. of hiol. Chem., 1931, 91, 
n“ 1, p. 43. — L’ergosterol irradie, a fortes doses, apparait extrSmement 
toxique; mais les analyses faites pour determiner la proportion des cendres 
contenues dans les os des rats montrent qu’il ne saurait Stre question de 
demineralisation aussi bien chez le rat adulte que chez le jeune rat. R. L. 

Concentration en ion-hydrog6ne et ^quilibre acide-base 
dans la gestation normale. Hydrogen ion concentration and acid-base 
equilibrium in normal pregnancy. Kydd (D. M.;. Journ. of hiol. Chem., 1931, 
91, n“ 1, p. 63. — On note au cours de la gestation normale une chute sen¬ 
sible de la proportion de bicarbonate dans le sang, sans modification toutefois 
de la concentration en ion hydrogfene. Les proteines du s^rum sont reduites, 
mais la diminution observes porte uniquement sur la fraction albumine, la 
proportion de globulines restant la mSme ou se trouvant legferement aug- 
mentSe. R. I.,. 

Besoins alimentaires pour la fertility et la lactation. XXllI. 
Effet spdciflque de la vitamine B sur la lactation. Dietary require¬ 
ments for fertility and lactation. XXIII. The specific effect of vitamin R on 
lactation. Sure (B.) et Walker (D. J.). Journ. of hiol. Chem., 1931, 91, n“ 1, 
p. 69. — En I’absence de vitamine B dans sa ration (la levnre autoclavee rem- 
pla^ant en m«me proportion la levure sJche), les rates allaitant leurs petits 
r^duisent approximalivement leur ingesta de 50 “/o. On pouvait se demander 
si cette reduction n’^tait pas la cause des rdsultats peu satisfaisants obtenus 
dans le d^veloppement des petit?. R n’en est rien, car en reduisant les inges- 
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tions des rates recevant la vitamiae B aux mSmes quantit^s les r^sultats 
obtenus sont nettementplus satisfaisants. R. L. 

La ci-6atiue dans le muscle buiiiain. Creatine in human muscle. 
Bodansky (M.). Journ. of biol. Chein., 1931, 91, n“ 1, p. 147. — Les chiffres 
trouv^s, par application des mdthodes de Rose, Helmer et Chanuti.n et de 
Ochoa et Valdecasas, vontde 220 milligr. de creatine pour cent dans le muscle 
cardiaque a 485 milligr. dans le muscle psoas. R. L. 

Composition des os. X. Le m^canisme de la g^u^rison dans le 
rachitisme obtenu avec un r^g^ime pauvre en pbospbore. Com¬ 
position of bone. X. Mechanism of healing in low phosphorus rickets. 
Kramer (B.), Shear (M. J.) et Siegel (J.). Journ. of biol. Chem., 1931, 91, n“ 1, 
p. 271. — On salt que le produitCaXP. calculd d’apr&s la formule d’HowLAND 
et Kramer, est normalement voisin de 30; Caet P 6tant d6termln6s dans le 
s^rum sanguin des rats blancs utilises pour ces experiences. La guerison du 
rachitisme provoque par un regime pauvre en phospliore pent Stre obtenue 
de trois manieres : 4 I’aide de I’huile de foie de morue ou de I’ergosterol 
irradie, par le jeune ou encore par addition de phosphate a la ration. Le pro- 
duit CaX P baisse en meme temps que le rachitisme se developpe. Par contre, 
son augmentation precede la calcification visible provoquee par I’un ou 
I’autre des trois precedes envisages. C’est done bien a une modification 
serique que doit etre attribuee la guerison. R. L, 

L’elTet du jeiine sur la teneur en creatine et en azote du eorps 
et du muscle du rat blanc. The effect of fasting on the creatine and 
nitrogen content of the body and muscle of the white rat. Chanutin (A.) et 
Shearer (L. D.). Journ. of biol. Chem., 1931, 91, n” 2, p. 475. — La teneur en 
creatine et en azote du corps (priv6 de ses viseferes) etdu muscle du rat blanc 
n’est pas sensiblement modifiie au cours du jeflne (diete hydrique), au moins 
quant au pourcentage de ces 616ments. Toutefois, quand la perte corporelle 
d^passe 40 "/o, la concentration de I’azote s’accroit 16g6rement. R. L. 

Xouvelles recbercbes sur la determination quantitative de 
la valeur en vitamine A. Further investigation of quantitative measure¬ 
ment of vitamin A values. Sherman (H. C.) et Batchelder (E. L.). Journ. of 
biol. Chem., 1931, 91, n" 2, p. 505. — Les auteurs pr^conisent la technique 
suivante pour la determination de la teneur d’une substance en vitamine A. 
Emploi de jeunes rats de 43 a 45 gr. prealablement soumis a une ration con- 
stituee par une partie de lait sec enlier et deux parties de bie eutier moulu, 
additionnee de 1 "j„ de sel de cuisine avec eau distillde a volontd. L’expd- 
rience se poursuit avec un regime privS de vitamine A, compost de : 

Cas^ine 4puis6e 3 fois par falcool a 95'.18 
Melange salin d'OsBORNE et Mendel. 4 
Ghlorure de sodium. 1 
Leviire de biere dessechee.10 
Amidon de mais (servant de support a la vilamine ajoutSe sous 

forme d'ergosterol IrradiA).67 

L’addition de la substance se fait au ddbut de la ddcroissance du poids, 
c’est-4-dire quand I’animal pese environ 90 4 94 gr. Chaque lot d’essai doit 
comporter 9 animaux (4 femelles et 5 m41es). Si pour obtenir une reprise 
normale de la croissance il faut, par example, 16 doses du produit essaye, il 
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en faudra 4 pour obtenir le plateau (maintien du poids) et 8 environ pour 
obtenir une croissanr.e correspondant a I’unite-rat dAflnie par Sherman. 

Bien entendu, les r^sultats obtenus ne perraettent pas de savoir si I’ou se 
trouve en presence de la vitamine A ou de la provitamine A, substance capable 
de prodiiire la vitamine dans I’organisme (cas du carotene). R. L. 

.U^tabolisinc du tryptophane. I. La production de I'acide 
kynur6nique a partir des d^riv6s du tryptophane. Tryptophane 
metabolism. I. The production of kynurenic acid from tryptophane deriva¬ 
tives. Beho (C. P.). Journ. of biol. CJiein., 19.31, 91, n“ 2, p. 513. — Le clivage 
des derives du tryptophane peut gtre mis en evidence in vivo par la produc¬ 
tion d’acide kynurenique. Le chlorhydrate de Tether fithylique du tryptophane 
inger^ ou injectb par voie sous-cutanee donne cette substance en abondance 
(chez le lapin), alors que le m^thylenetryptophane et le benzoyltryptophane 
n’en donnent pas. Ces derniers ne semblent done pas metabolisms. Llacdtyl- 
tryptophaue dont on connait Taction stimulatrice sur la croissance en donne 
peu, la dmsacmtylation quoique lente parait cependant se produire dans Torga- 
nisme. R. L. 

La determination du point de congdlatiou des solutions phy- 
siologiques. Les erreurs usuelles et leur Elimination. The freezing 
point determination of physiological solutions. The usual errors and their 
elimination. Johlin (J. M.). Journ. of biol. Chem., 1931, 91, n” 2, p. 351. 

R. L. 

Une etude quantitative de I’elimination glomErulaire de TurEe 
chez les grenouilles. A quantitative study of the glomerular elimination 
of urea in frogs. Walker (A. M.) et Elsom (K. A.). Journ. of biol. Chem., 1931, 
91, n” 2, p. 593. — L’urine glomerulaire contient une proportion d’ur4e sen- 
siblement egale a celle du plasma sanguin. L’augmentation de la proportion 
de cet rnirnment dans Turine vesicale (qui atteint environ 5 fois plus dans le 
cas de la grenouille) peut s’expliquer par une reabsorption d’eau dans les 
tubuli rmnaux. R. L. 

Une Etude de certaines propriEtEs de la provitamine A. A 
study of certain properties of the provitamin A. Quinn (E. J.) et Hartley (J. G.). 
Journ. of biol. Chem., 1931, 91, n» 2, p. 633. — Le carotene d’un extrait de 
carote obtenu par TEther de petrole et considmre comme provitamine A peut 
etre adsorbb par le noir animal et la terre k foulon. Le pigment adsorbm par 
le noir animal est cependant cEde ensuite au chloroforme et a Thuile d’ara- 
chide. La terre a foulon Tabandonne moins facilement. Noir animal et terre 4 
foulon actives donnms aux rats se comportent diffmremment. Tandis que le 
noir animal permet a Tanimal d’utiliser une partie de son activite, la terre a 
foulon se montre sans effet. R. L. 

La prEparation du theclol. The preparation of theelol. Roisy (E. A.) 
et Thayer (S. A.). Journ. of biol. Chem., 1931, 91, n” 2, p. 641. — Les auteurs 
ont rEussi a extraire de Turine des femmes enceintes un nouveau triol auquel 
ils ont donnb le nom de theelol. La theeline (precedemment isolEe) et le 
theelol ont Atm obtenus sous forme pure, cristallisee. R. L. 

Essai hiologique du theelol. The bioassay of theelol. Curtis (J. M.) et 
Doisy (E. a.). Journ. of biol. Chem., 1931, 91, n“ 2, p. 647. — Determination 
de Tintluence du theelol sur Tovulation. R. L. 



BIBLIOGRAPHIE ANALYTIQUE 

Caraetdrisation du theelol. Characterization of theelol. Thayer (S.A.), 
Levin (L.) et Doisy (E. A.). Journ. of biol. Chein., 1931, 91, n" 2, p. 635. — 
Le theelol repond A la formule C‘"H’*OL L’ether triacetylique de cet alcool 
triatomique fond a 126“ et I’Ather raonometliylique A 154“8. R. 1.. 

Description cristallographiqne du theelol. Cristallographic des¬ 
cription of theelol. Slawson (C. B.j. Journ. of Jiiol. Chem., 1931, 91, n“ 2, 
p. 667. — Le theelol se presente sous I’aspect de cristaux monocliniques 
composes de parall61ipipedes rectangulaires, formant entre enx les angles de 
70»5 et de 109“3. R. L. 

La vitainine B , de Williams et Waterman et la vitamine de la 
nutrition de Itaiidoin et Leeoq sont-elles identiques? Are the Wil- 
liams-AVaterman vitamine Bj and Randoin-Lecoq nutritional vitamin the same? 
Lecoq (R.). Journ. of biol. Chem., 1931, 91, n“ 2, p. 671. — On admet gAndra- 
lement IVxistence de deux vitamines B distinctes ; une vitamine B, ou F anti- 
nAvritique et une vitamine B„ P-P ou G, antipeJlagreuse, thermostable et 
alcalinostable. Randoin et Lecoq ont mis en evidence, en 1926, I’exis- 
tence d’une vitamine d’utilisation nutritive qui apparait distincte des deux 
prAcAdentes. En 1927, Wixliams et Waterman ont caractArisA un facteur B, 
Agalement necessaire au pigeon. Ces deux vitamines sont-elles identiques? 
Des points de dAtail quant a leur repartition paraissent contradictoires; mais 
il faut tenir compte de la difference des matAriaux utilises. II se peut d’ailleurs 
que la prAsence ou I’absence de certaines diastases suffisent A expliquer ces 
divergences. I.es points coramuns paraissent I'emporter et it semble qu’on 
doive admettre que la vitamine B, de Williams et Waterman el la vitamine de 
nutrition de Randoin et Lecoq sont identiques. R. L. 

Le nietaholisme des femmes pendant le cycle reprodiicleur. 
I\’. Utilisation du calcium et du pbosphore dans les lactations 
tardivcs et durant la p6riode de repos reproducteur subs<8- 
quente. Metabolism of women during the reproductive cycle. IV. Calcium 
and phosphorus utilization in late lactation and during subsequent reproduc¬ 
tive rest. Donelson (E.), iNnis (IL), Hunscher (H. A.) et Magy (L G.). Journ. of 
biol. Chem., 1931, 91, n“ 2, p. 675. — Tandis que la balance calcique se mon¬ 
trait positive au cours des premiAres lactations (chez un sujet dAterminel, 
elle devient negative dans les lactations suivanles (troisiAme ou quatriAme 
lactations par exemple). La balance du phosphore reste, au contraire, positive 
dans tous les cas. Dans la pAriode qui suit ces lactations, les rAsultats restent 
du meme ordre. R. L. 

Etude du nnitabolisme des femmes. V. Les constituants iot6- 
ress^s dans les variations cycliques du tau.v de I’azote non- 
prot6ique total dans le sang des femmes uormalcs. Studies of the 
metabolism of women. V. The components concerned in the cyclic variations 
in the level of total non-protein nitrogen in the blood of normal women. 
Erikson (S. E.) et Okky (R.). Journ. of biol. Chem., 1931, 91, n“ 2, p. 713. — 
Pendant la pAriode de la menstruation, on observe dans le sang de la femme 
normale une augmentation de I’azote non-proteique total pouvant atteindre 
suivant les cas de 5 a 15 milligr. Cette augmentation ne parait pas due aux 
substances non-protAiques habituellement dosAes : uree, acide urique, crAa- 
tine, etc. R. L. 

Composition des os. XII. Elfet de proportions inad^quates de 
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viost«irol sur la gu6rison du rachitisme. Kramer (B.), Shear (M. J.) 
et Siegel Journ. of biol. Chem., 1931, 91, n“ 2, p. 723. — L’addition de 
0 cm’ 001 et de 0 cm’ 0005 de viost6rol (solution d’ergost^rol irradiSe) a 
100 gr. de ration rachitigene priipar^e selon la formula de Steenbock assure 
la gu6rison des rats prdalablement rachitises. En dix jours, le produit Ca X P 
attaint des chiffres normaux, compris habituellement entre 38 et 45. De plus 
faibles doses de viosterol ne perme'ttent pas la guerison des animaux, pas 
plus qu’elles ne permettent une modification sensible du coefficient Ca X P- 
L’addition de poudre de lait sec k la ration rachitigene provoque une calcifi¬ 
cation atypiqiie, irregulifere; la relation CaxP attaint dans ces conditions 
des chiffres eieves. R. L. 

Action antirachitique et calciflanle comparee du lait et des 
d6riv6s du lait irradi^s. The comparative antirachitic and calcifying 
properties of irradiated milk and milk derivatives. Supplke (G. C.), Fla¬ 
nigan (G. E.), Kahlenberg (0. J.) et Hess (A. F.). Journ. of hiol. Cheni., 1931, 
91, n“ 2, p. 773. — L’insaponiLiable de la graisse de lait s’est montr^ inacti- 
vable par irradiation ultraviolette. Le lait a I’etat frais, irradie quelques 
secondes seulement, puis dess6ch6, se montre (au contraire) pourvu d’une 
action antirachitique trfes nette se manifestant aussi bien chez le jeune rat 
que chez le jeune poulet. L’ergostSrol irradid titr^ comparativement k une 
huile de foie de morue standardisi^, en prenant le rat comme base d’exp^ri- 
mentation, se trouve deux fois moins actif que cette m^me huile vis-4-vis du 
poulet. Les aliments naturels purs ou irradi6s se comportent done diff^rem- 
ment des produits de synthese. R. L. 

Etude des elTels des doses i^lev^es devilamine U. 11. Studies on 
the effects of overdosage of vitamin D. 11. Light (R. H.), Miller (G. E.) et 
Frey (C. N.). Journ. of hiol. Chem., 1931, 92, n° 1, p. 47. — Des doses dlev6es 
mais relativement moddrdes de vitamine D (40 unitds-rats) paraissent sans 
effet sur le m^tabolisme mineral des rats blancs, mSme pendant les troisifeme 
et quatrifeme generations. Des doses plus fortes (2.500 unit6s-rats) juste 
insuffisantes pour produire des symptOmes toxiques dans la premifere et la 
deuxifeme generations, donnent des manifestations pathologiques nettes dans 
les troisifeme et quatrifeme generations. Les troubles observes sont : decalci- 
ficaiion osseuse; calcification renale et symptOmes pellagreux, specialement 
formation de croOtes sur les pattes et le nez. R. L. 

Alethode eolorim^trique pour le dosage quantitatif du fer 
dans le sang sous la forme de bleu de Prusse disperse. Colori¬ 
metric method for quantitative determination of iron in blood in the form of 
dispersed Prussian blue. Reis (F.) et Chakmakjian (H. H.). Journ. of biol. 
Chem., 1931, 92, n" 1, p. 59. — 0 cm’ 2 de sang sont traiti^s 4 I’ebullition par 
1 cm’ d’acide sulfurique concentre, et additionn^s de 1 cm’, puis de 0 cm’ 3 
d’une solution satur6e de chlorate de potassium. La production de bleu de 
Prusse est obtenue par addition de 1 cm’ d’une solution de ferricyanure de 
potassium et de gomme ghatti. Le dosage est effectu4 colorim^triquement par 
comparaison avec une solution de fer titree. R. L. 

Ea synthl^se de I’acide benzoique chez I'liomme. The conjugation 
of benzoic acid in man. Quick (A. J.). Journ. of hiol. Chem., 1931, 92, n” 1, 
p. 65. — L’acide quinique donne, quand il est ing6r4 par I’homme, une excre¬ 
tion d’acide hippurique elev^e et prolongee. Des rfisultats analogues sont 
obtenus apres I’ingestion de 250 a 500 gr. de prunes, ce qui semble indiquer 
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que I’acide quinique est, dans ces fruits, et Traisemblablement dansles autres 
fruits, le precurseur de I’acide benzoique. La glycine serait, dans I’organisme, 
uii facteur important favorisant la production d’acide hippurique. R. L. 

Pbarmacodynamie. — Tberapeutiqne. 

Elements pour servir & I’^lalonnage de quelques composes 
arsenicaux pentavalents ^ pouvoir trypanocide. Launoy et 
Engler (M'lo A.). C. R. Soc. Biol., 1930, 104, p. 66-68. — Les auteurs ont 
d’abord determine pour les composes arsdnicaux pentavalents : atoxyl- 
trypoxyl, tryparsamide et orsanine, la dose lethale 100 °/o, et la dose toldrde 
chez le lapin et la souris par la voie veineuse (ils entendent par dose toldrde 
celle qui laisse en suiTie 60 a 50 “/o des animaux traitds). Ils ont ensuite deter¬ 
mine I’activite trypanocide de ces Irois corps sur les souris infectees par voie 
veineuse par des souches de Trypanosoma brucei, Evansi et equiperdum. 
Partant de ces dpnndes ils dtablissent le « coelficient d’activitd trypanocide 
trivalente expdrimentale » en appliquant au numerateur de ce coefficient les 
doses stdrilisant pour les trois virus, le ddnominateur dtant donnd par la dose 
toldree 60-30 »/o. 

,, en ■ , dose rurati''e trivalente , , ^ , j , , 
Ce coefficient:-;— est pour le trypoxyl de 1/1,4, pour 

dose iolereebU-5u“/„ ^ ^ / - > r 
la tryparsamide de 1/4,1 et pour I’orsanine de 1/8,3. P. B. 

Etalonnage des composAs ars6iiicaux pentavalents d’apr^s 
une uuit^ trypanocide choisie. Launoy (L.) et Engler (M"® A.). C. R. 
Soc. Biol., 1930, 104, p. 69-71. — Pour dtalonner les composes arsdnicaux 
pentavalents, les auteurs proposent un « indice d’activite trypanocide expdri- 
mentale-souris » ou« indice d’utilisation therapeutique expdrimentale-souris « 
dtabli en multipliant le ddnominateur des rapports de toxicitd de ces corps 
vis-A-vis de I’atoxyl par le nombre qui exprime la valeur trypanocide de 
cliacun d’eux en atoxyl. Get indice ainsi calcule est de : atoxyl : 1; tryparsa¬ 
mide ; 2,03; orsanine : 5,94. 

, ro • . dose curative trivalente , ... 
Cet indice et le coefficient-^—— precddemment dlabli 

dose loieiee btl-oO 
ne font pas double emploi, car ce coefficient caracterise I’activite d’un pro- 
duit pris en lui-mdme et I’indice est une valeur de comparaison, fixde sur 
I’atoxyl comme dtalon. P. B. 

Iteclierehes concernant I’influence des injections de novar- 
s^nobenzol sur I’azot^mie, la glycemie et la cholest6rin6mie. 
Reclierclies concernant I'^limination de I’arsenic dans le sang 
et dans les urines chez les malades soumis aux injections 
intraveineuses de novarsdnobenzol. Leolier (A.), Gate (J.) et 
Linard (P.). C. R. Soc. Biol., 1930, 105, p. 12-13, 14-13. — Les injections 
intraveineuses de novarsdnobenzol, aux doses th^rapeutiques, n’exercent pas 
d’action appreciable sur le metabolisme sanguin des hydrates de carbone, de 
I’uree et de la cholesterine. L’arsenic disparait rapidement de la circulation 
pdripherique alors que son elimination urinaire se poursuit longtemps aprfes 
cette disparition. La raison en est probablement dans une localisation vis- 
cdrale du metalloide, le foie dtant vraisemblablement le sifege principal de 
cette localisation. P. B. 
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Action des iiivs4nobeuz6iies sur les lieliniuthe^i de 1 intestin. 
^OJiES DA Costa (S.-F.). C. R. Soa. Biol., 1930, 103, p. 12o7-12o9. — De m^me 

que pour le stovarsol, compost arsenical peiitavalenl, les arseuobenzenes tri- 
valents adtninistr^s per os ne sont actifs sur les helminthes de I’intestiu 
qu'apr^s avoir ete transform^s dans le lube gastro-inieslinal. I’. B. 

Action anti-helniinthique des derives de I'acide oxy-ac^tyl- 
aminoplienylarsinique et des arsenoben/.bnes, obteniie par 
injection intravciueuse de ces composes. Gomes da Costa (S.-F.). 
C. R. Soc. Biol., 1930, 103, p. 1260-1261. — Action anti-helminthique nette 
in vilro du sang des cbieus prelev^ soixante a cent viiigt minutes apies une 
injection intraveineuse de novarsduobenzol ou de stovarsol, activite moins 
grande da stovarsol sodique que celle du 914. Neanmoins les produits agis- 
sant sur les vers inteslinaux ne sont pas les produits ultimes de la transfor¬ 
mation de ces composes arsenicaux organiques dans la circulation. 

P. B. 

Action de I’acide o,v.y-ac6tylaminopln5nj'l-a.rsinique et des 
ars^nobenz^nes sur les helminthiases des chiens. Gomes da 
Costa (S.-F.). C. R. Soc. Biol, 1930, 103, p. 1262-1263. P. B. 

Actions pharinacologiques et toxiques de I’acriflavine. 
IIeathgote (B. St. A.) et []rquhart(A. L.). J. Phann. exp. Fber., fevrier 1930, 
38, n“ 2, p. 145-160. — L’acriflavine depritne le ccear isole du crapaui par 
action directs sur le muscle cardiaque. En solution modi5rdment diluee, elle 
est sans action sur les muscles lisses des vaisseaux sanguins du crapaud. 
Agissant direclement sur le muscle lisse de I’intestin isole de lapin, I’acrifla- 
vine excite en solution dilute, et deprime en solution concentree les mouve- 
ments pendulaires. En solution diluee, I’acriflavine n’a que peu d’action sur 
le muscle stri6 (gastrocuSmien du crapaud). En solution concentree elle est 
fortement irritante, et abolit la reponse des fibres 4 I’excitation eiectrique et 
provoque de la contracture. Chez I’animal intact, par voie intraveineuse, elle 
abaisse la pression arterielle du chien probablement par action directs sur le 
coeur. La dose minima mortelle par voie veineuse, chez le chien et le lapin, est 
d’environ 30 milligr. par kilogramme. P. B. 

Itecherches sur « Allium sativum » (ail). Lehman.n (F. A.). AvcIj. f. 
exp. Path. ii. Phann., 1930, 147, p. 243-264. — L’ail inhibe le dbveloppement 
du B. protons, ralentit les putrefactions, tue Paratnecinm caudalnni, inhibe 
faction de la pepsine, determine la formation de methemoglobine, irrite les 
muqueuses; la plupart de ces actions sont dues a son essence qui renferme du 
soufre. P. B. 

Idiosyncrasie h la quinine, a la cinchonidine, a l'6thyl- 
iiydrocupreine et au.x autres alcalo'ides gaudies de la serie du 
quinquina : noiivelie delimitation chimique de I’idiosyncrasie; 
altd'ation de la sensibility. Dawson (W. T.) et Garbade (F. A.). J. 
Phann. exp. Ther., aoOt 1930, 39, n” 4, p. 417-424. P. B. 

Action de I’urythane sur la distribution de la quinine dans le 
sang. Bi Mattei (P.). Arch. int. Phann. et Ther., 1930, 38, p. 78-83. — 
L’addition d’urethane favorise in vitro la fixation de la quinine sur la frac¬ 
tion globulaire du sang de boeuf. P. B. 
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Chiiniolli4^i’apie cles d6riv6»i de la quinoline. I. Rapport pr^li- 
minaire sur I’action de certains d6riv6s quinoliniques sur les 
paraiuecies. Bbahmachaei (U.), Biiattacharyya (T.), Banerjea (B.) et 
Maity(B. B.). ,/. PLarin. exp. Ther., aout 1930, 39, n<> 4, p. 413-415. — Les 
6-amino-quinoline el 8-amino-quinoline n’ont pas d’action sur les param^cies 
au taux de 1/4000. L’introduction de Oil dans la 8-amino-quinoline et la 
quinoline-8-glycine-amide 6l6ve remarquablement leur toxicil6 pour les para- 
mecies. La m^thylation de la 6-oxy-8-amino-quinoline par le reraplacement du 
H de OH par CH= reduit a zero son action sur les paramecies. P. B. 

Uecherches sur les propri6t6s pharmacolog'iques de la 
B. naphtoquinoline et quelques-uns de scs d<5rives. Kindt (B.) et 
VoLLMER (H.). Arcl). f. exp. Path. u. PLanu., 1930, 148, p. 198-210. — Etude 
pharmacologique de la {j. naphtoquinoline, de la mono- et de la dininitro-li- 
naphtoquinoline, des aminoquinolines, de la nilro-amino et de I’amino-p- 
naphtoquinoline. Toutes ces substances d6terminent une paralysie centrale. 
Les naphtoquinoliiies abaissent fortement la temperature des mammifferes nor- 
maux. Fortes alterations hdmorragiques des organes et infiltration graisseuse 
intense du foie. Au point de vue de I’action sur le coeur de grenouille, appari¬ 
tion de systoles groupies, alteration de la conduction des excitations et arret 
systolique. P. B. 

Etudes biocliiiniques sur rabsorption de I’^tber ^thylique de 
I’acide para-nietliylph6nylciuchoniiiique (tolysine) et sa des- 
tinee dans le ni6tabolismc. I. Absorption de la tolysine par 
I’intestin. II. Destin^e de la tolysine <ians le m^tabolisme et sa 
toxicitd. FiiRTH (0.) et Kuh (E.). J. Phann. exp. Ther., Janvier 1930, 38, n" 1, 
p. 57-69; 71-84. P. B. 

Contribution a la pharmacologie des composes auriqiies. Isse- . 
KUTZ (B. vox) et Lf.inzixger (M.). Arch. f. exp. Path. u. Pharm., 1930, 152, p. 288- 
305. — Grande affinitd du chlorure d’or et de Na pour les prot^ines, cesel pre- 
cipite les albumines du s6rum et agglutine les globules rouges et empeche le 
gontlement de la gdlatine. Comme son pouvoir de diffusion est tres faibie (il 
est fixe aux couches superficielles de la gelatine), son action se rapproche de 
celledes medicaments astringents. Le chlorure d’or est fixe presque quantita- 
tivement par les albumines du serum, principalement par la fraction albumine 
et tr^s faiblement par la fraction globuline. Les globules rouges en solution 
saline isotonique soiit hemolyses par le chlorure d’or mSme aux dilutions trSs 
fortes, cette action hemolytique est trfes fortement inhibee par le s6rum sanguin. 
La tension superficielle de feau est peine diminu6e par le chlorure d’or; il 
n’estpas soluble dans les lipoideset rf est pas adsorbe par le charbon, mais for¬ 
tement par I’encre de Chine. Par contre le cyaiiure d’or et de potassium pr^sente 
une forte capillarity et est lygerement soluble dans les lipoides, et presente 
une forte diffusibility. Son coefficient de partage entre les globules rouges et 
I’eau est de 2, entre les globules rouges et le serum sanguin de 1,1, comme 
environ 1/3 eat fixy par les albumines du syrum, la diffusion dans les globules 
rouges est meine renforcee, I'albumine n’est pas precipitee et le gonllemeut 
de la gelatine n’est pas supprime. L’adsorption par le charbon est forte, celle 
par I’encre de Chine est au coutraire faibie. La sanocrysine se rapproche par 
ses propriytes du cyanure d’or. Dans les composes organiques for est trys 
faiblement fixe et pent Stre facilement dytachy par I’electrolyse ou par les 
ryducteurs forts. En milieu acide ces composes peuvent aussi ytre lenteraent 
dycomposes par H®S. Ils ne sont pas solubles dans les lipoides, leur capillarity 
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est trfes faible, encore plus faible que celle du cyanure d’or. Ils sont bien 
adsorb^s par le charbon et I’encre de Chine. Au point de vue de leur affiiiitd 
pour I’alburaine, ils se comportent comme le chlorure d’or, ils sdnt fixds au 
taux d’environ 83 "/o par les albumines du sdrum principalement par les 
albumines, faiblement par les globulines. Le gonflement de la gelatine n’est 
que moddrdment inhibd, la diffusion dans la gelatine n’est qu’i peine aug- 
mentde. Action hdmolytique du krysolgan seulement. Le foie perfusd avec 
ces composes auriques en fixe un taux dleve. P. B. 

Contribution d, la pharmacologie des composes auriques. 
IssKKUTz (B. vo.n) et Dirner (Z.). Arch. exp. Path. u. Pharm., 1930, 152, 
p. 306-317. — Le chlorure d’or agit comme un poison protoplasmique gdndral 
sur les fitres unicellulaires (bactdries, levures, paramScies), son action est tres 
intense. Chez les Vertdbrds (grenouille, rat), son action par voie sous-cutande 
est trfes faible, car il est fixd par les albumines et est rdduit ou n’est pas 
rdsorbd. La sanocrysine prdsentu sur les bacteries une action plus faible que 
celle du chlorure d’or, quoique encore trfes importante; elle n’agit presque 
pas sur les levures et trfes faiblement sur les paramdcies. Sa toxicitS chez les 
mammifferes est un peu plus elevde que celle des composes auriques orga- 
niques. Action fortement antiseptique du cyanure d’or et de potassium, en 
particulier sur les bacilles tuberculeux, vraisemblablement par suite de 
I’action inhibitrice des oxydations exercde par le groupement cyanure. Action 
fortement toxique du groupement cyanure chez les grenouilles et les rats, a 
peine diminude pour le thiosulfate et I’oxanthine. Les composes auriques orga- 
niques ont une action beaucoup plus faible sur les bacteries et sont presque 
sans action sur les levures et les paramecies. La toxicitd du krysolgan et du 
triphal n’est pas beaucoup plus faible que celle de la sanocrysine, le solganal 
prdsente par centre une toxicitd environ dix foisplus faible. P. B. 

Contribution la pliarinacolog:ie des composes auriques. 
IssEKUTz (B. von) et Mehes (L). Arch. f. exp. Path. u. Pharm., 1930, 152, 
p. 318-340. — Sur le coeur de grenouille isole, le chlorure d’or neutralise 
exerce une action tonotrope positive et determine ci la dilution de 1/2000 une 
contracture systolique maximale irreversible. L’or est fixe k un taux conside¬ 
rable par la fibre musculaire cardiaque. Action analogue du chlorure d’or sur 
le gastrocnemien de grenouille, effet contracturant. Le chlorure d’or est fixe 
par le serum sanguin qui attSnue considdrablement son action sur le coeur. 
Les autres composes auriques etudies par les auteurs sont presque depourvus 
d’effels cardiaques. Chez le chat le chlorure d’or abaisse la pression sanguine 
et augmente la frequence respiratoire; action analogue du krysolgan et du 
solganal, mais beaucoup plus faible. Le chlorure d’or augmente le tonus de 
I’intestin isole, les autres composes auriques sont presque sans action, sauf le 
cyanure d’or qui par son groupement cyanure diminue le tonus intestinal. 

P. B. 

Le Gerant: Louis Pactat. 
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Variations dans la composition glucidicpie 
du « Geranium pratense » L. 

au cours de la ydgdtation annuelle. 

Le g(§ranium des pr^s {Geranium pratense L.) est peu repandu en 

France. II est tres rare dans I’Est et le Nord-Est et manque totalement 

dans cerlaines regions. 

C’est une planie vivace, au port ornemental, possAdant des tiges 

herbacAesqui dApassent souvent 1 m. de hauteur, des feuilles profonde- 

ment divisees, de grandes fleurs 6tal6es, d’un bleu violacA. Les organes 

souterrains sont constitues par un rhizome horizontal mesurant S k 

10 ctm. de longueur sur 8 a 12 mm. d’Apaisseur, porlant quelques racines 

adventives. 

Son cycle v6gefatif annuel comprend : 1“ une p6riode de vegetation 

1. Reproduction interdite sans indication de source. 

Bcll. Sc. Pbarm. [Aoiit-Septembre 1931). 30 
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aerienne, s’etendant de mai a octobre; 2” une phase de vie uniquement 

souterraine, allant de noyembre ci avril. 

Afln de saivre les variations et migrations des principes glucidiques, 

au eours de la vegelation, nous avons analyse les organes a6riens et 

souterrains de la plante, de mai 1930 avril 1931. Tous nos ^chantillons 

ont 6te r^coltes aux environs de Nancy, oil se trouve une des rares sta- 

ions de Geranium pratense exislant en Lorraine. 

Nos essais ont 6t6 efl'eclues selon les indications de la methods clas- 

sique de Bobrqoelot (*) et tous les resultats consignes ci-apres se rap- 

portent cl des solutions extractives dont 100 cm’ representent 100 gr. 

d’organes frais. Le Geranium pratense etant extremement riche en 

matieres tanniques, nous avons 61imine ces principes par la technique 

bien connue de A. FiciixENaoLz (’). Malgr6 la defecation, les liquides 

Rxtractifs presentaient une coloration qui nous a obliges k les trailer par 

le noir animal. Pour att^nuer les inconv^nients quo presente I’emploi 

ducharbon dans ce genre de recherches etobtenirdes resultats compa¬ 

rables, nous avons proc6de & la decoloration des solutions avant I’essai 

biochimique et dans des conditions rigoureusement identiques. 

Les resultats de nos analyses ont ete consign6s dans deux tableaux, 

que nous avons fait partir du mois de mai, epoque de la reprise de la 

vegetation aerienne du Geranium pratense. 

I. — TIGES FEUILLEES 

Tableau I. — Variations dans la composition tjluoidique 
des tiges feuillees. ■ ■ I 1 ■ 
1 1 1 1 1 

L’examen du tableau 1, correspondent aux tiges feuillees, montre que 

1. Em. Bourquelot. Journ. de PIi. et de Ch. (6), -1901,14, p. 481. 
2. A. Fichtexholz. Journ. de Pb. el de Ch. (7), 1911, 4, p. 441. 
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la deviation iniliale des solutions extractives est 16vogyre en tnai, nulle 

en juin, positive de juillet septerabre, levogyre en octobre. Les devia¬ 

tions dextrogyres coincident avec la periode d’activit6 chlorophyllienne, 

au cours de laquelle on assiste a une augmentation de la proportion des 

OSes et des sucres hydrolysables contenus dans les feuilles. 

Les indices de reduction obtenus sous I’influence de I’invertine ne 

sont pas eloign6s de celui du saccl.arose (603); ce qui pourrait laisser 

supposer que les sucres existant dans les organes d’assimilation sont 

coiistitu6s, en partie du moins, par cet holoside. 

L’emulsine, la poudre fermentaire et la rhamnodiastase, ajoutees aux 

solutions extractives, n’ont determine aucun retour it droite, ce qui 

semble indiquer I’absence . d’h$t6roside hydrolysable par ces produits 

diaslasiques. Mais I’emulsine a provoqu6, dans la plupart des cas, un 

recul appreciable de la deviation vers la gauche, avec formation conco- 

mitante de sucre reducteur. II est done probable que les tiges feuillees 

renfermentun sucre different du saccharose et partiellement hydroly¬ 

sable par I’invertine. 

II. — ORGANES SOUTERRAINS 

Dans les organes de reserve du Geranium pratense, nous avons suivi 

les variations de trois sortes de glucides : les oses (sucres reducteurs 

iniliaux), les sucres hydrolysables par riiirertine, les matidres amy- 

laeees (amidon et dextrines). 

Ici encore, I'emulsine, la poudre fermentaire et la rhamnodiastase, 

ajout6es aux solutions extractives, n’ont determine aucun retour h 

droite. Mais I’emulsine a provoque un recul plus ou moins appreciable 

vers la gauche, avec formation de sucre reducteur. 

Notre station de Geranium pratense etant peu importante, nous avons 

dh espacer les arrachages des organes souterrains, durant la periode de 

vegetation aerienne, afin d avoir suffisamment de materiaux pendant la 

phase de vie soulerraine. 

L’examen du tableau 11, relatif aux rhizomes, permet de resumer, 

ainsi qu’il suit, les variations des glucides dans les organes de reserve 

du Geranium pratense: 

1“ Oses. — Leur quantite reste faible du mois de mai au mois 

d’oetobre, e’est-a-dire pendant la periode d’assimilation. Elle augmente 

brusquement a partir du mois de novembre et reste elevee jusqu’en 

avril, soit pendant la phase de vie purement souterraine de la plante. 

2“ Sucres hydrolysables par Finvertine. — Les sucres hydrolysables 

subissent des variations qui sont sensiblement en rapport avec celles 

des oses. Leur teneur est a son minimum en mai, au moment de la 

reprise de la vegetation aerienne ; elle reste faible de mai a septembre, 

c’est-ci-dire pendant la periode d’activite assimilatrice. Elle commence a 
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croilre en octobre, ti la fin de 

la v6g6taUon herbacee. En no- 

vembre, alors que la plante est 

entree dans sa phase de vie sou- 

terraine, la quantity de sucre 

rSducteur form6 par I’invertine 

passe du simple au double. Elle 

augmenle ensuite de plus de 

moilie en d^cembre oii elle atteint 

son maximum, puis reste sensi- 

blement stationnaire pendant 

I'hiver. En avril, au seuil du 

depart de la vegetation aerienne, 

la proportion des sucres hydro- 

lysables diminue des deux tiers 

et atteint la meme teneur qu’en 

octobre. 

Les indices de reduction obte- 

nus sous I’influence de I’inver- 

tine sont generalement voisins 

de I’indice du saccharose (603j; 

mais ils s’en eioignent nettement 

en octobre et en novembre. On 

constate, en outre, que I’emul- 

sine provoque, ci cette epoque, 

un recul Ires net de la deviation 

vers la gauche et une augmen¬ 

tation concomitante de la propor¬ 

tion de sucre redudeur. Ces fails 

laissent entrevoir la presence, 

dans le rhizome, d’un sucre diffe¬ 

rent du saccharose et parlielle- 

menthydrolysableparl'inverline. 

3“ A/a/ie/'t's ainylucecs. — Leur 

teneur est e. son minimum en 

mai, au moment de la reprise 

de la vegetation. Elle augmenle 

ensuite progressivemenlavec I’ac- 

tivite chlorophyllienne et atteint 

son maximum en octobre, i la fin 

de la periode d’assimilation. La 

reserve amylacee diminue alors, 

peu cl peu, pendant toute la duree 

de la vie souterraine de la plante. 
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Extraction du sucre hydrolysable par l'invertine. 

Les observations recueillies au cours de la vegetation indiquaientqu’il 

y avail interet i utiliser des organes recoltes en aulomne pour I’extrac- 

tion du sucre hydrolysable. Nousavons doncarrache, le 30octobrel931, 

1 K° de rhizomes qui furent stabilises et epuises aussitot la recolte. 

La solution extractive provenant de cet epuisement fut defequee par 

le sous-acetate de plomb, privee de I'exces de plomb par I’hydrogene 

sulfure et concentree dans le vide, i basse temperature, jusqu’e la con- 

sistance d’un extrait fluide. Le liquide fut sature de baryte hydratee, puis 

additionne de trois fois son volume d’alcool e 93'. Le precipite barytique 

fut recueilli par essorage, mis en suspension dans I’eau et decompose par 

I’acide sulfurique dilue. Apres elimination du sulfate de baryte, la solution 

sucree fut decoloree par le noir animal et evaporee k sec, sous pression 

reduite. Leresidufut epuisepar ebullition avec deralcoole90', 85' et 80'. 

Seule, la liqueur alcoolique 4 85' nous donna, au bout de plusieurs 

mois, une cristallisalion. Celle-ci 6tait constituee par des aiguilles 

groupees en houppes qui furent isoiees, lavees 4 I’alcool et sechees. 

Les cristaux recueillis possedaient un pouvoirrotatoire egal 4 : 

[a]D = + 89«,4. 
(p = 0,298; v = 20; 1 = 2; a = + 2“40'). 

Apres avoir subi Taction de l'invertine, la solution utilises pour deter¬ 

miner le pouvoir rotatoire etait devenue fortement reductrice et presen- 

tait une deviation de -j-1"10'. 

Ces caracteres indiquaient nettement la presence d’un principe hydro¬ 

lysable par l’invertine, 4 produit de dedoublement dextrogyre, mais ne 

correspondaient pas a ceux d’un sucre pur. 

La solution alcoolique 4 8b', qui avail fourni cette cristallisalion, fut 

abandonnee au repos. Elle laissa deposer, en six mois, des aiguilles 

extremement fines qui furent recueillies, lavees 4 Talcool et sechees sur 

Tacide sulfurique. Cette seconds cristallisalion nous procura 30centigr. 

d’un produit possedant les caracteres du raffinose ; 

Forme crislalline. — Cristaux prismatiques s’eieignant en long. Axe 

optique presque perpendiculaire 4 une face du prisms, facilement visible 

en lumiere convergente. Hyperbole neutre, rouge en dedans, bleue a 

Texterieur. 

Action de I'acide nitriqiie. — L’oxydation, par Tacide nitrique de den- 

site 1,15, fournit des cristaux prismatiques, presque insolubles dans 

Teau, fondant, comme Tacide mucique, 4 -f- 213“-214°. 

Pouvoir rotatoire. — Le pouvoir rotatoire, determine en solution 

aqueuse, esl egal 4 : 
[a]D = -t- 105»,0. 

(p = 0,1904; V = 20; ; = 2; a = 4- 2"). 
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Ce pouvoir rotaloire depasse tres legeremeal celui qui a etd Irouve 

par Herissey et Lefebvre (') pour le raffinose retire des ramilles du 

Taxus baccata (aD = -l-10'2®,9) et par Bourquelot et BRir)EL('), pour le 

raffinose extrait de deux graines de Legumineuses (ac = + 103",7). Mais 

il convient de noter que nous avons oper6 sur des cristaux seches sur 

I’acide sulfurique et non ci Fair libre. 

Hydrolyse par rinverline. — La solution employee pour la deternni- 

nation du pouvoir rotatoire, soumise k Taction de Tinvertine pendant 

quafre jours, presents une deviation de + 1"4'. 

Hydrolyse par les acidcs forts. — Cbauff^e pendant trois heures ii 

100°, en presence de 2 gr. 30 % d’acide sulfurique, la solution pr6c6- 

dente accuse une deviation de + 20'. En outre, il s’est forme, au cours 

de Thydrolyse totale, 0 gr. 846 de sucres r^ducteurs exprim6s en 

glucose. 

La faible quantity de sucre dont nous disposions ne nous a pas permis 

de pousser plus loin sa caract6risatiou. Mais les propriStes observ6es se 

rapprochent suffisamment de celles du raffinose pour que Ton puisse 

conclure 4 la presence de ce principe dans les organes etudies. 

On pent se demander si le raffinose constitue la totalit6 du sucre 

hydrolysable emmagasinfi dans les organes souterrains du Geranium 

pralense. Les deviations levogyres que Ton observe dans les diverses 

solutions extractives soumises a Taction de Tinvertine, de meme que le 

pouvoir rotatoire des premiers cristaux obtenus (an = + 89",4), peuvent 

laisser supposer qu’une certaine quanlite de saccharose coexiste, dans 

la plante, avec le raffinose. 

La presence du raffinose constituant un obstacle h, Tisolement du sac¬ 

charose par le precede barytique habituel, nous avons essaye de recher- 

cher le second de ces sucres h Taide de la methode des precipitations 

fractionnees par Talcool. 

La combinaison barytique fut soumise h quatre precipitations par- 

tielles, dans des milieux alcooliques titrant progressivement 40°, 50°, 

60° el 80°. Les differents pr6cipil6s furent recueillis et decomposes par 

Tacide sulfurique dilue. Les liquides provenant de leur decomposition, 

examines au polarimetre, nous ont donne les pouvoirs rotatoires 

suivants : 
[alD = -|-59o; -j-St-; +45»; +22“. 

Si Ton compare ces resultats, on constate que les pouvoirs rotatoires 

determines sont tous inferieurs h celui du saccharose et vont en s’alFai- 

blissant du premier au quatrieme fractionnemenl. Il esl done probable 

que le raffinose est accompagn6 de principes levogyres dont les combi- 

naisons barytiques sont peu solubles dans Talcool. 

1. HKiussEvet Lffebvbk. Journ. dePh. ct dc Ch. (6), 1907, 26, p. 60. 
2. Bourquelot et Bridel. Journ. de Ph. et de Ch. {(I), 1969, 30, p. 162. 



DU DOSAGE DE LA CvFfilNE 411 

L'extrait correspondant au dernier fractionnement, traite par I’alcool 

a 90' bouillant, nous a fourni une solution qui, amorc^e avec du saccha¬ 

rose, n’a donne, jusqu'ci cejour, aucune cristaliisalion. 

Nous aurions voulu poursuivre la caract^risation des principes qui 

accompagnent le raffinose dans les organes de reserve, mais il nous a 

fallu interrompre nos recoltes, en raison de I’appauvrissenaent de 

Funique station de Geranium pretense dont nous disposions. 

En resume, nos reehercbes sur la composition glucidique du Gera¬ 

nium pratonse moatTent que les glucides 61abores par la plante subissent 

des variations importantes au couts de la v6g6tation annuelle. 

Le sucre hydrolysable emmagasine dans les organes de reserve est 

constilu6, en partie du moins, par le raffinose, ainsi que nous avons pu 

le constater en isolant ce principe cil'etat cristallise. 

P. Gillot. A.-M. Morisot. 

{Faculte de Pharmacia de JSancp.) 

Une etude comparative du dosage de la cafeine 

A Foccasion des reehercbesentreprises en collaboration avecM. lepro- 

fesseur Gabriel Bertrand (1) sur la composition chimique des diverses 

parlies du guarana et de la pSite pr6paree avec les graines de cetle 

plante, j’ai 6tudie comparativement quelques-unes des m6lhodes les 

plus employees pour le dosage de la cafeine. 

Ces methodes diiTferent surtout par le mode d’extraction du compose 

xanthique. Autrefois, la plupart des chimistes consideraient la caf6ine 

comma un corps basique, que Faction d’un alcali dtait seule capable de 

mettre completemenl en liberte, et Fon ne manquait pas, en conse¬ 

quence, de m^langer la matifire premiere i analyser avec de la chaux, 

de Fammoniaque ou de la soude, libre on carbonatee, avant de pro- 

cederb Fextraction. II en est encore de nReme dans les methodes de 

S. Ggbert [1926] (2) et de Uglow et Scuapiro [1928] (3) que j’ai exa¬ 

minees. En fait, si la cafeine est susceptible de dormer des sels d6finis 

avec les acides, dans certaines conditioius, elle se libSre ais6meat au 

sein de Feau, par simple hydrolyse, et peut 6tne extraite en totalite de 

sa solution, m4me acide, par un dissolvant neutre, comme Fa montre 

Gabriel Bertrand en 1902 (4). D’ou la method© de celui-ci et celle de 

Lenurich et Nottbobm [1909] (&) que j’ai aussi todifees. 

Je decrirai d’abord les methodes raises en comparaison, je donnerai 

ensuite les r^sultals qu’elles m’ont fournis en lesappliquant Aun echan- 
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tillon de p4le de guarana de fabrication indigene et ci un 6chantillon de 

pclte de guarana de fabrication industrielle. 

1® Metliode de S. Gobert (1926). — S gr. de pdte de guarana trSsfine- 

ment pulverises sont passes dans un tube k centrifuger en verre. On 

ajoute 5 cm‘ d'ammoniaque ci 22“ Baume et on laisse pendant quinze ou 

vingt minutes en contact en remuant. On procSde k quatre extractionsci 

rether ac6tique en employant, chaque fois, 25 cm’ de liquids. Apres 

centrifugation et decantation du liquids dans une fiole conique, on 

distille rether acetique, en ayant soin d’ajouter 1/2 gr. de paraffine. Le 

residu d’extraction est ensuite desseche pendant une demi-heure k I’etuve 

100°. Ce rfesidu est soumis par trois fois A I’exlraction a I’eau bouillante 

(50 cm’) en laissant dig6rer quelques minutes sur le bain-marie. 

On reunit les liquides d’extraction dans un gobelet de verre d’environ 

400 cm’ et on les chauffe A ebullition sur une plaque d’amiante. AprAs 

refroidisscment, le liquids filtre est traite par 20 cm’ de KMnO* k 1 °/o. 

On laisse un quart d’heure en contact et on prAcipite le manganese A 

I’aide d’eau oxygenee k 12 volumes contenant 1 d’acide acetique 

glacial. On chauffe pendant un quart d’heure au bain-marie et on filtre, 

en ayant soin de laver le precipiie A I’eau bouillante. Apres evaporation, 

le rAsidu est dessechA un quart d’heure A I’etuve A 10O“. On TApuise 

trois fois avec 25 cm’ de chloroforms en couvrant le gobelet de verre et 

en le placant sur la plaque du bain-marie. On filtre, chaque fois, dans 

une fiole conique larAe et on lave avec 15 cm’ de CHCl’. Le chloroforme 

est distille avec beaucoup de precaution et le rAsidu, sAchA une demi- 

heure A I’Atuve A 100°, est mis A I’exsiccateur et pesA six heures aprAs. 

L’ensemble des manipulations de ce procAdA dure environ douze 

heures. 

2° Methods de A. Uglow el M. Scuai-iro (1928). —Leprincipe decette 

mAthode est basA sur la precipitation des matieres protAidiques, pig¬ 

ments, rAsines, et autres substances Atrangeres, par I’hydroxyde decuivre 

A I’Atat naissant, suivie de I’agitation du liquids avec le chloroforme. 

10 gr. de guarana en poudre fine sont chauffAs A I’Abullition pendant 

trente minutes dans 400 cm’ d’une solution de Na’GO’ A 4 °/o (6). Le 

volume est maintenu constant pendant I’Abullition, par addition d’eau. 

Apres refroidissement du liquids A 60° ou 70°, les matiAres tanniques 

protAidiques, etc. sont prAcipitAes par une solution saturAe de sulfate de 

cuivre. Le refroidissement de 60” ou 70° a pour but de ralentir la rAac- 

tion de prAcipitation. A une tempArature plus AlevAe le dAgagement de 

CO’ devient trAs vif, le liquids mousse et il en rAsulte des projections. 

La solution de CuSO'doit Atre ajoutAe chaque fois A petites doses. On 

continue la prAcipitation jusqu’A I’apparition d’une rAaction faiblement 

acide au tournesol. AprAs un essai A part pour vArifier si la prAcipitation 

est terminAe, la masse totals est transvasAe dans un ballon JaugA, 

bouchA A I’Ameri. Le vase oA la prAcipitation a AtA accomplie est rince 
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avec de I’eau qu’on introduit dans le ballon jusqu’a compl6ter 500 cm*. 

Apres agitation, de facon A rendre la solution homogene, on laisse le 

ballon en repos pendant vingt minutes. On prAleve 300 cm* de liquide 

et on les agile avec 80 cm* de chloroforme dans uneboule A dAcanlation. 

On realise ainsi quatre Apuisemenls. On reunit les solutions chlorofor- 

miques dans un ballon tar6 et on distille le chloroforme A une tempera¬ 

ture qui ne doit pas dApasser 60° pour que les vapeurs n’entraineut pas 

de cafeine. Apres le depart du chloroforme, la cafeine se depose sur la 

parol du ballon en aiguilles tres blanches. On seche A une temperature 

de 80-90°, puis on pese. En multipliant le poids trouvA par le coeffi¬ 

cient 16,6, on a le pourcentage en cafeine. L’emploi de cette technique 

demande cinq heures de travail. 

3° Methods de G. Bertrand (1902). — 10 gr. de pAte de guarana en 

poudre fine sont mis A bouillir ppndant une dizaine de minutes avec 

100 cm* d’eau (7). On transvase le tout dans un tube de verre et on cen¬ 

trifuge pendant cinq minutes. On decante le liquide dans une fiole 

jaugAe de 500 cm*, puis on precede A quatre nouvelles extractions sem- 

blables que Ton rAunit dans la meme fiole. 11 n’y a pas tout A fait 

1 /2 litre de liquide; on prAcipite par le sous-acAtate de plomb ajoute en 

tres lAger excAs; on complAle le volume A 1/2 litre, on agite et, aprAs 

dAcantation, on filtre A la trompe dans un creuset de Gooca. On 

recueille 400 cm* de liquide auxquels on ajoute un petit exces d’acide 

sulfurique pour prAcipiter le plomb; on filtre et on lave le prAcipitA. Le 

liquide et les eaux de lavage sont concentrAs dans le vide au volume de 

30 A 40 cm' que I’on fait passer, en filtrant, dans une ampoule A robinet. 

En lavant le ballon distillatoire, on a fmalement 40 A 50 cm’ au plus de 

liquide renfermant toute la cafAine. On extrait celle-ci par agitation 

avec du chloroforme; quatre ou cinq agitations avec SO cm’ de chloro¬ 

forme cheque fois sont nAcessaires. Les solutions chloroformiques 

rAunies, filtrAes et AvaporAes, laissent la cafAine anhydre, correspondant 

A 8 gr. de produit. 11 suffit de multiplier par 12,5 pour avoir la teneur 

pour 100. Si on opere dans de bonnes conditions, le produit obtenu est 

trAs pur et la durAe de I’extraction ne dApasse pas trois heures et demie. 

4° Methode de Lendrich et Nottborm (1909). — 10 gr. de pAte de 

guarana en poudre fine sont humectAs avec 5 cm* environ d’eau. On les 

laisse en contact pendant une heure en remuant frAquemment la masse. 

Le tout est ensulte transfArA dans une cartouche et soumis A I’extraction 

au tAtrachlorure de carbone pendant trois heures (extracteur Soxhlet). 

Le solvant est AvaporA et le rAsidu est ApuisA A plusieurs reprises par 

I’eau bouillante. La solution aqueuse est filtrAe et refroidie. On precede 

A sa purification en ajoulant 10 cm* d’une solution diluAe de perman¬ 

ganate de potassium (1 °/o). Apres un quart d’heure de contact, le man- 

ganAse ainsi introduit est prAcipitA par addition de quelques gouttes 

d’eau oxygAnAe en solution acide (1 cm* d’acide acAtique et 10 cm* 
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d’eau). On chauffe au bain-marie pendant un quart d’heure et on filtre. 

Le pr6cipile est lav6 ^I’eau bouillanle. Apres Evaporation du filtrat, le 

residu sec est epuisE par le chloroforme. On filtre, on evapore la solu¬ 

tion chloroformique dans une capsule taree, el on peseleproduitoblenu. 

L’application de ce proeEdE exige sept heures de travail en moyenne. 

Malgre les soins de la purification la cafEine n’esl pas toiijours blanche. 

EesuUals oblenus. 

jrtTHODES nS pOSABK 

Lexdrich ctN0TTB0ir.M. 4,7fi 4,18 220-221“ 7 heures. 
S. Gobeut. 4,79 4,17 226-227* 12 — 
Uglow et ScHAPiiio. . 4,86 4,20 232-243“ 5 — 
G. BeeithaNI). 4,83 4,24 233-234“ 3 h. 1/2. 

Les expEriences ci-dessus montrent que les quatre mEtbodes exami¬ 

nees donnent des resultats assez voisins. II est vrai que ces mEtbodes ont 

ete choisies parmi celles qui sont le plus ordinairement recommandees. 

II existe cependant quelques differences ci signaler. Tout d’abord, les 

mEtbodes de G. Bertrand et de Uglow et Sciiapiro conduisent k une 

extraction plus complEte et plus exacte de la cafEine que les deux autres 

mEtbodes; en effet, non seulement le produit qu’elles fournissent en fin 

d’analyse est d’un poids lEgerement supErieur, mais il est aussi plus 

pur, A en juger d’apres le point de fusion. Ensuite, la duree totale des 

operations n’est pas du tout la mEme, puisqu’elle est passEe, dans les 

experiences dEcrites plus haul, d'une douzaine d’heures avec la methode 

de S. Gobert a trois heures et demie avec celte de G. Bertrand. 

Ces diverses circonslances me portent k considErer la derniere 

mEthode comme la plus exacte et la plus rapide de toutes celles qui ont 

ElE proposees jusqu’ici pour le dosage dela cafEine. 

E. DE Behredo Carneiro. 
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Sur la composition chimique 
de la petite-pervenche, « Vinca minor » L. (*). 

La petite-pervenche, T7/;ca minor L., qui fut une sorte de panacee an 

Moyen Age et si vantee par M™® de S^vigne, n’est plus, Al’heure actuelle, 

qu’un remede populaire assez rarement employe. 

Les connaissances sur sa composition chimique sont Ires rfiduiles et 

sans grande valeur scientifique. Toutefois, il 6tait permis de supposer, 

que, en tant qu’Apocynee, elle pouvait contenir quelque substance inte- 

ressante au point de vue pharmacologique, et c’est pourquoi, sur les 

conseils de M. le professeur Em. Peerot, nous en avons entrepris r6tude, 

dont void les premiers resultats ; 

Les profondes modifications que la dessiccation apporte dans la compo¬ 

sition des plantes, par suite des actions diastasiquesqui suivent le des6- 

quilibre que produit la mort, ont conduit i employer pour ces recherches 

I’intrait de cette plante prepare, sur notre desir, par les Etablissements 

Dausse, selon la methode de stabilisation des plantes fraiches preco- 

nisee par MM. Perrot et Goeis. 

Cette forme extractive speciale se presente sous forme d’une masse 

brun clair, amere, astringente et fortement hygroscopique. Cette hygro- 

scopicit^ s’explique par le fait qu’on se trouve en presence des corps 

complexes dans I’etat ou ils existent dans la plante fraiche, dissous 

dans le sue cellulaire. 11 est evident que cette eau ne joue pas seulement 

le r61e de simple solvant, mais entre en quelque sorte dans la composition 

mol6culaire. Une certaine quantite d’intrait ayant 6te plac(5e dans I’etuve 

it 60° pendant vingt-sept jours, on constate, au cours de cette periode, 

que I’intrait se gonfle et perd environ 6 ii 7 d’eau; il se transforme en 

une masse brun-fonce qui n'est plus hygroscopique, mais qui, contraire- 

ment it I’intrait primitif, n’est plus entierement soluble dans I’eau. 

A I’analyse, cet intrait accuse 12,3 °/„ de matieres minerales, surtout 

composees de sels de calcium et la solution est franchement acide. 

D’apr^s les quelques indications fournies par une blbliographie trfes 

restreinte, la petite-pervenebe contient des tanins. L’exp6rience montre 

que le perchlorurede ferprovoque, eneffet, une coloration vert noirAtre 

trAs intense; par centre, ni la gelatine, ni la solution d’emAtique ne 

donnent lieu A aucun prAcipitA. De plus, un essai, pratique A I’aide de 

poudre de peau, selon la methode standard de I’Association Interna¬ 

tionale des chimistes de I’industrie du cuir, dAmontre que la peau 

n’absorbe absolument rien, d’oii la conclusion que la petite-pervenche 

ne renferme aucune matiAre tannante. 

1. Note pr6sent6e a l’Acad6mie des Sciences le 4 juiltet 1932. C. R. Ac. Se., 1932, 
195, n» 1, p. 75-17. 
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II convient done, d’accord avec les id6es de MM. Perrot et Gobis 

eoiises en 1909 {'), de designer ces corps, qui se trouvent probablement 

dans la plante fralchei un etat prfeliminaire, sous le nom de « tanoides », 

et nous avons cherche a les separer et les identifier. 

Apr6s plusieurs essais infructueux, notamment par I’emploi d’ac6tate 

de cuivre et d’ac6tate de zinc, nous avons eu recours a la solution 

d’ac^tate neutre de plomb fi 20 “ Le precipil4, de couleur brun marron, 

lav6, disperse dansl’eau dans laquelle il est peu soluble, est d6barrasse 

du plomb par I’hydrogene sulfure; ce dernier est chasse par Evaporation 

au bain-marie, et la liqueur concentree k un faible volume. En augmen- 

tant progressivement le litre alcoolique de la solution, on obtienl une 

serie de prEcipites successifs. Le premier, de couleur brun gris, contient 

18 °/„ de chaux ; sa solution est peu acide et dEpourvue de pouvoir rota- 

toire. Le second, qui est havane clair, contient 3,5 de chaux; si solu¬ 

tion est acide et sans rotation apprEciable. Le troisiEme, jaune brun, ne 

laisse pas de cendres en quantilE dosable; sa solution est acide et 

montre une rotation E, gauche tres nette et d’environ —1°1. Le qua- 

trieme est jaune clair, hygroscopique, et sa solution acide possede une 

dEviation polarimetrique de —19"; il ne contient pas de cendres. On 

constate ainsi que le pouvoir rotaloire croit a mesure que la ieneur en 

matiere minerals diminue. 

Les quatre portions sont solubles dans I’eau et donnent les rEactions 

des tanins protocatEchiques; traitees pendant une heure au bain-marie 

avec de la lessive de potasse concentrEe, elles donnent, apres acidifica¬ 

tion et Epuisement par I’Ether, un rEsidu cristallise qui fond E 194“ et 

fournit les rEactions de I’acide protocatEchique. Ces mEmes tanoides, 

soumisE I’hydrolyse acide, donnent un prEcipitE phlobaphEnique conte- 

nant trEs peu d’acide protocatEchique libre et qui, aprEs fusion avec la 

potasse, de mEme que par distillation E sec, donne de la pyrocalEchine. 

Les trois derniEres fractions metlent en libertE, par hydrolyse acide 

E chaud et en quantitE correspondant au pouvoir rotatoire, un sucre qui 

possede les rEactions d’une cEtose, qui est lEvogyre et dont I’osazone cris- 

tallisEe, sur laquelle nous nous proposons de revenir, est fusible E 202". 

Outre ces tanoides, nous avons pu sEparer de I'intrait, grEce au sel de 

plomb, un glucoside vrai, levogyre, non cristallisable. jusqu’alors, 

donnant une coloration violet pur avec le perchlorure de fer, prEclpi- 

table par le sous-acElate de plomb en jaune clair. 

L’hydrolyse acide E chaud met en libertE une aglycone cristallisant 

dans Tether, fusible E 202“, donnant les rEactions de Tacide pyrocatE- 

chine-monocarbonique et un sucre qui monire les mEmes caractEris- 

tiques que celui mentionnE plus haul. 

1. Em. Perrot et A. Gohis. Essai d’une terminologie dea corps dEsignSs gEnirale- 
ment sous le nom de « tanins ». Bull. Sc. pharm., Paris, 1909, 16, p. 189-191. 
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Ed resume, il r6suUe de ces premieres 6tudes que la petite-pervenche 

{Vinca minor L.) renferme phisieurs ^a/JOirfes presentant des relations 

communes avec I’acide protocatechique, et ua ghicoside, non encore 

obtenu cristallis^, se pr6senlant sous forme de substance amorphe, 

amere, astringente, inodore, 16g6rement jaundire et qui, dess^ch^ dans 

le vide, est stable sous forme de paillettes. 11 existe dans I’intrait de 

pervenche k la dose de 1 ce qui correspond fi 1 gr. 70 par kilo¬ 

gramme de plante fraiche; nous proposons de lui donner le nom de 

vincoside. 

Fr. Rctishauser. 

{Travail du Lahoraloire de Matiere niedicale 

de la Faculle de Phannacie de Paris.) 

Sur quelques caract^ristiques des extraits fluides P. E. : 
titre alcoolique, densite, extrait sec. 

A la suite de notre travail paru dans le Bulletin des Sciences phar- 

macologiques (‘), nous avons recu des lettres de pharmaciens nous 

demandant de leur indiquer les caracteristiques de certains extraits 

fluides. II nous a alors paru opportun de publier les chififres que nous 

avons obtenus au cours de preparations industrielles pour un certain 

nombre de ces extraits fluides. 

Ces donnees n’ont evidemment qu’une valeur documentaire mais 

peuvent cependant elre' utiles pour des pharmaciens soucieux de ne 

deiivrer que des produits de reelle valeur. 

Toutefois, nous ferons remarquer que les ecarts entre les resultats 

analytiques seront plus grands que ceux observes pour les teiutures. 

Gela se congoitd’ailleurs Ires naturellement puisque, en ce qui concerne 

la teneur en extrait sec, la difference est multipliee par 10, la teinture se 

preparant au 1/10 et I’extrait fluide representant le poids de la plante. 

La densite sera, par ailleurs, conditionn6e par la teneur en extrait sec. 

Quant au degre alcoolique, il variera beaucoup moins et sera surtout 

sous la dependance de la tenfur en eau de la plante ayant servi k la 

preparation de I’extrail fluide. 

Les methodes d’essai sont identiquesAcelles indiqu6es pourle dosage 

des teintures. La densite sera determinee Ala temperature de 15°, le 

1. L. Ragocicy. Sur quelques caracMiistiqurs d<'s teintures alcooliques : titre 
alcoolique, densite, eitrait sec. Bull. Sc. pburm., 1931, 28, 401-410. 
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de^e alcooliqiie par distillation et I'extrait sec par Evaporation au 

bain-marie et dessiccation a I’etude i 105°. ^ 

Nous donnons, dans un premier tableau, les chiffres obtenus pour les 

extraits fluides inscrits au Codex de 1908 (extraits d’ergot et de quin¬ 

quina exceptes). 

Dans le second tableau nous rassemblerons les extrails qui se font , 

avec des alcools de litres divers : 

Dans le troisieme tableau, nous rangeons tous les extraits fails avec 

I. Extraits tluides {Codex 1908). 
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HI. Kxli •aits tlaides, alcool a tit 
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de I’alcool ci 60' qui est le plus convenable pour faire ces (^puisements, 

eu attendant que des recherches parliculiSres soient faites sur chacun 

de ces extraits. 

On peut done constater les variations tres grandes qui se trouvent 

dans le residu sec de ces extraits fluides. 

II serait done important, pour les extraits qui sont inscrits au Codex, 

d’indiquer une teneur moyenne en extrait ou mieux encore de fixer des 

limilesentre lesquelles ces chiOFres pourraient varier. 

L. Ragoucy. 

Au sujet de trois cas de parasitisme intestinal 
primitivement radconnu et gudri par les pyrdthrines (‘). 

Dans une note presentde le 15 ddeembre 1931 I’Acaddmie de Mdde- 

cine par M. le professeur Em. Perrot nous avons attird I’attention sur le 

Irds grand interet qu’offrent les pyrethrines judicieusement employdes, 

non seulement dans les cas de parasitisme reconnu, mais encore dans 

nombre de syndromes, dtiologiquement mal caracldrisds, de la patho- 

logie humaine, et k propos desquels il importe de toujours penser d 

Taction proteiforme de Thelminthiase. 

Les trois observations ci-apres nous paraissent, par leur caraetdre 

particulierement ddmonstratif, venir dl’appuide cette maniere de voir. 

Obs. I.— Marcel C..., treize ans, souffre, depuis Tdge de trois ans, d’asthme 
persistant. L’enfant se rdveille topte les nuits en proie ci des crises d’dtouffe- 
ment qu’il faut calmer par des inhalations anti-asthmatiques. 

Chaque rhume ddclenche une crise de dyspnde asphyxique, qui oblige 
Tenfant a raster cnuchd une dizaine de jours. Lamarche occasionne toujours de 
la ayspneeet tout exercice physique un peu violent est absolument impossible. 

L’enfant ayant du subir un examen medical, pour enlrer dans une dcole, 
a dtd classd dans la catdgorie des malades atteints d’asthme chronique. 

Toute une sdrie de traitements anti-anaphylactiques et deux saisons 
consdeutives 4 LaBourbouIe n’ont amend aucune amdlioration. 

On pense k la presence de parasites intestinaux, mais une analyse desselles 
est ndgative. On administre ndanmoins a Tenfant du granuld pyrdthrind 
spdeial (Vermosol), tel que nous Tavons ddcrit dans une communication 
prdeddente (*). Le traitement est poursuivi pendant dix jours, d raison d’une 

1. Communication prdsentde k I’Acaddmie de Mddecine dans la sdance du 5 juil- 
lett932 par M. le professeur Emile Perrot. 

2. Dr M. Anolade, 0. Gaudin et M“« Abcont. Sur quelques rdsultats cliniques de 
I’utilisation des pyrdthrines. Bull. Ac. met/., Paris, 1931, 3* s., t. 106, p. esi-BST, et 
D' J. Chevalier. Recherches pharmacologiques et thdrapeutiqv ei sur les pyrdthrines. 
Bull, (le lo Boc. Tberapeutique, 1932, n. s,, vol. I, p. 23-26. (Discussion ; 0. Gaudin). 
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cuiller^e k cafe chaque matin. Le resultat imm^diat, consecutif a I’expulsion 
de nombreux oxyures, est une veritable rdsurrection; les ph^nomfenes 
d’fitouffemenl et de dyspnde disparaissent complfetement. 

Au bout d’une quiiizaine de jours, on refait un second traitement d’^gale 
durde. L’^tat general s’amdliore ; les nuits sont excellentes. L’enfant ayant 
6te enrhumS n’a pas prSsentd de crises dyspneiques comme auparavant. 

Quelque temps aprfes, une nouvelle visile m^dicale scolaire confirme le 
resultat avec la mention « asthme gu^ri «. 

Ce traitement remonte A six mois et I’enfant n’a jamais eu depuis d’autre 
crise. Le 10 mai, il pent pratiquer la gymnastique, sans aucune gEne, et 
presents un etat general trAs satisfaisant et une respiration pulmonaire 
absolument normals. 

Lea troubles respiratoires consAcutifs k laverminose sont maintenant une 
notion classique, mais les crisea de dyspnee rappetant I’asthme le plus 
typique out Atd plus rarement signalAes. Comini (*) dAcrit cependant uncas de 
ce genre gueri par I’expulsion des parasites (Hymenolepis nana et Ascaris), 
et SiMONiN (’) en parle Agalement. Depuis les travaux de Weinberg, on connaSt 
I’existence de I’anaphylaxie vermineuse; certains cas trAs curieux rapportAs 
par V. DE Lavergne (’) permettent de penser que les parasites intestinaux 
crAent un vAritable Atai de sensibilisation et que les accidents dyspnAiques 
observAs rentreraient dans la catAgorie des asthmes anaphylactiques. 

Obs. IL — Odette L..., trois ans, amaigrissement prononcA, inappAtence, 
gAne abdominale avec douleurs dans la rAgion para-ombilicale, sans aucune 
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Odette L..., trois ans. 

Courbe de tempArature du 12 novembre au 6 dAcembre 1931. 
A. DAbut du traitement aux granulAs pyrAthrinAs. 
I!. Expulsion d’oiyures. 

rAaction pArifonAale. Troubles digestifs marquAs, avec alternatives de 
diarrhAe et de constipation. » 

Pendant cinq semaines, tempArature journaliAre oscillante avec un mini¬ 
mum de 37,4 et un maximum atteignant parfois 40,4. 

1. COMi.Ni. Due casi di Tienia nana. Gazz. mad. Hal. lomb., n. g., vol. I, n“ 9, 
mars 1888, p. 81-82. 

2. SiMONiN. Introduction A I’Atude des toxines vermineuses. These, 323 pages. 
A. Humbcot et C'', Nancy, 1920. 

;3, V, DE Lavergne. Allergie et anergie en clinique, 1 voL, 312 pages, Doin et C‘®, 
Paris, 1931. Chap. <• Allergie vermineuse », p. 230. 

Bull. Sc. Pbabm. {Aoul-Septombre 1932). 31 
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Au debut, la temperature ayant ete prise de fagon plus ou moins reguliere, 
nous n’avons pu donner la courbe qu’a partir de la troisieme semaine. 

L’examen de cette courbe et I’etat general tres mauvais font porter un 
diagnostic de septicemie, qui n’est pas confirme par un examen du sang 
(hemoculture negative). 

Cne s^rie d’injections de septicdmine intraveineuses et plusieurs autres 
traitementsanti-infectieux n’amenent aucune amelioration. 

L'etat general de la malade est si mauvais que I’on s’attend a une issue fatale. 
Aprfes un examen des selles negatif, un traitement aux granules pyri^- 

thrines est institue en desespoir de cause. En quarante-huit heures, la tem¬ 
perature retombe 4 37“, les troubles generaux et digestifs disparaissent tres 
rapidement, en meme temps que la malade elimine une quantite tres abon- 
dante d’oxyures. Le traitement se poursuit pendant dix jours, au cours 
desquels la temperature est normals. Au bout de ce temps I’appe'tit est 
entierement revenu. Revue deux fois a un mois d’intervalle en excellent 
etat, la malade a engraisse et presente I’apparence d’une enfant normale. 
Revue une derniere fois, six mois apres le traitement : trhs bon 6tat general, 
les selles n’ont jamais plus reveie la presence d’oxyures. 

Obs. III. — Lieutenant-colonel X..., quarante-neuf ans, sejours divers aux 
colonies; se plaint d’accfes de fievre frequents, avec frissons vesperaux et 
sudations abondantes; de fatigue consecutive avec douleurs pre-prandiales 
dans la region sus-ombilicale, qui est parfois tres sensible aa palper. Hemor- 
roides parfois tres procidentes; sang dans les selles. Appetit tres capricieux. 
Constipation. Ce malade a ete traite pendant de nombreuses annees pour 
i< paludisme « malgre I’absence d’hematozoaires dans le sang; les hautes 
doses de quinine et les arsenicaux sont mal supportes et provoquent des 
phenom6nes parapiegiques tres douloureux. Par suite de la presence d’uro- 
biline dans I'urine, des cures a Vichy lui sont conseiliees. Aucun de ces 
traitements n’a produil d’ameiioration. Un tubage duodenal pratique a Vichy, 
par un laboratoire tres competent, reveie une bile B contenant d’assez nom- 
breux globules blancs et donnant une culture pure d’enterocoques. On porte 
alors le diagnostic de cholecystite chronique de nature infectieuse avec acces 
bilio-septiques. 

Maisles indications therapeutiques les plus variees et suivies d’une maniere 
aussi rigoureuse que possible n’apportent aucun changeraent dans la situa¬ 
tion de ce malade. 

En juillet dernier, a I’occasion d’une poussde inflammatoire h6morroidaire 
plus aigue que d’habitude et d’une lassitude extreme, le malade se presente 
4 notre consultation. II accuse toujours les symptomes d^jci deceits, il ajoute 
que depuis quelque temps il est r6veill6 la nuit par des acc4s de toux spasmo- 
dique trfes penibles, coqueluchoides, suivis d’une abondante expectoration 
sero-muqueuse. Ces acefes sontpr^c^des d’eternuements incoercibles s’accom- 
pagnant d’une rhinorrhde trfes marqu6e. Les sSdatifs ne donnent aucun 
resultat. 

A I’examen clinique on constate du subictfere, des conjonctives injectfies, de 
I’urobiline dans les urines, un bourrelet d’hemorroides trfes turgescentes qui 
s’opposent a tout autre examen recto-sigmoidien. L’interrogatoire, apres 
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avoir repris I’enserable des questions mainfes fois posees, est — en raison de 
nos recherches actuelles — orients vers la possibilite d’un parasitisme intes¬ 
tinal n^glig^. Le malade nous conflrrae aussit6t qu’il est parasite par des 
oxyures depuis son enfance. 

De faille leudemain il apporte des selles qui presentent des laches de sang 
etfourmillent d’oxyures. 

Le traitement aux granules pyr^thrines est institue aussitdt. Les r^sultats 
ne se font pas attendre. Au bout devingt jours d’absorption reguli^re d’une 
cuiller^e h caK de granules, les accfes ont disparu : plus de fievre, plus de 
frissons, plus de sudation noi turne ; le caractfere trfes irritable se transforme 
au point d’Stonner tout son entourage; les hemorroides disparaissent, ainsi 
que le sang dans les selles; celles-ci se r^gularisent, I’urobiline disparait de 
I’urine; les accfes de toux autrefois si redoutSs ne sont plus qu'un mauvais 
souvenir. Un mois p.lus tard, un tubage duodenal, pratique par le mSme labo- 
ratoire que le premier, a donne lieu a I’^mission des Irois biles, ayant des 
caractferes chimiques et bact^riologiques normaux. 

Ce malade a ete revu depuis et h plusieurs reprises; son ^tat demeure tr^s 
satisfaisant. 

Les observations prec6dentes "viennent rappeler qu’il faut en clinique, 

surtout chez les enfants, peut-etre plus syst^matiquement qu’on ne le 

fait d’habitude, penser, A propos des symptomes les plus divers, A la 

possibilite des parasites intestinaux latents. 11 ne faut pas compter 

aveuglementsur lesresultats de I’analyse des selles qui ne donnent pas 

toujours de reponse immediate; ce n’est qu’apres six ou sept examens 

microscopiques, pr^ced^s chacun d'une homog6n6isation, qu’il nous a 

6t6 donn6 parfois de d^couvrir des oeufs d’ascaris et de trichocephales. 

D’autres fois, en I’absence de parasites et d’oeufs, la d6couverte dans les 

selles de cristaux de Cuarcot-Leyuen a paru un bon indice de parasi¬ 

tisme; on saiten efifetque ces cristaux sont contemporains d’une Eosi¬ 

nophilic importante, locale et gEnErale, elle-mEme liEe le plus souvent h 

un etat parasitaire. 

De mEme, en I’absence de tout indice fecal ou sanguin, nous avons 

montre que le traitement d’Epreuve auxpyrethrinesmerite d’etre essayE, 

Etant donnE son innocuite absolue, les resultats parfois surprenants 

qu’il dEclenche pouvant Eire consideres comme une preuve de parasi¬ 

tisme passe inaper^u. 

Nous rappelons en effet que cette mEdication esttotalement inoffensive 

et ne nous a jamais donne le plus lEger accident, mEme dans la premiere 

enfance ; de plus, elle est remarquablement efficace, A condition d’Etre 

employEe sous'la forme de granule specialement kEratinisE, qui permet 

une action locale rationnelle. 

M. Anglade, 0. Gaudin, 

MAdecin des HOpitaux militaires. Docteur en Pbarmacie. 
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Recherches sur I’activit^ des poudres de moutarde. 

Dans les recherches recenles que je viens de faire sur I’aclivit^ des 

farines de moutarde, etpour lesquellesj’ai toujours regules pluspr^cieux 

encouragements de M. le Professeur Em. Perrot ainsi que de M. le 

Professeur Goris, je me suis toujours exclusivement place au point de 

vue particulier de I’industrie pharmaceutique (‘). 

Des difflciiltes d’ordre technique dans le fonctionnement des instal¬ 

lations industrielles, principalement pour la fabrication des farines de 

moutarde deshuilees I’aide d’un dissolvant volatil, ont 6t6 maintes fois 

rencontr^es. L’examen des problemes qui se sont ainsi pos6s m’a conduit 

cl la recherche de techniques nouvelles de dosage, ainsi qu’ci I’^tude 

approfondie de Taction de la myrosine dans la formation de Tallylse- 

nevol. 

Mon attention fut tout d’abord attiree sur le fait, & premiere vue bien 

surprenant, que le litre en allyls6nevol, tel qu’il est indiqu6 au Codex, 

ne repr6sente souvent pas la valeur revulsive de la farine de moutarde. 

Ainsi,, certains lots de farines k titrage tres 6lev6, d6passant parfois 

1,20 ‘/o, ne produisaient qu’une r6vul.sion faible. II parais-ait logique 

de croire que la myrosine elait, sinon d6truite, du moins forlement 

ntt6nu6e, et que la farine de moutarde incriminee ne liberait que tres 

lentemenl sonallyls6nevol. Fallait-ilen attribuer la cause ^luna 616vation 

de temperature trop forte lors des phases industrielles de la recupe¬ 

ration du solvant volatil, ou bien a une action propre de ce dissolvant, — 

en Tespece le trichlorethylene, — qui pouvait presenter une propriete 

inhibitrice vis-i-vis de la myrosine ? 

II m’a sembie necessaire d’examinercela trfes attentivement, el, autant 

que possible, d’une fa^on rigoureusement scientifique, en s’appuyanl 

sur des resultats de laboratoire. Puisque cl la notion de farines riches 

et pauvres s’ajoutait celle de farines de moutarde rapides ou leiites, il 

devenait indispensable, dans cet ordre de recherches, de pouvoir doser 

Tallylsenevol form6, en fonction du temps, de fa?on i suivre ainsi, 

minute par minute, sur des prises d’essai ditf6rentes d’un m6me 6chan- 

tillon, la rapidity de la reaction g6neratrice. 

La m^thode du Codex est incapable de remplir ce but. Elle oblige a 

distiller le liquide de maceration et il n’est pas possible d’arrfiter celte 

maceration exactement au bout d’un temps pr6vu. 

Certains auteurs ont bien pr6conise tout recemment un essai in uro, 

bas6 sur Tintensit^ de Taction revulsive resultant de Tapplication de 

1. Ax’dre Garbit. Recherches sur I'activit^ des p juJres de moutarde. These Doct. 
Uiiir. (Pharmacie), Paris, mai 1932. 
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petits calaplasmes contenant un poids constant de farine de moutarde. 

Cette m^thode, par trop arbitraire, a semble vraiment insuffisante. 

Je me suis proposd alors d’utiliser la m^thode, publi^e en 1930 par 

MM. Mebsemaecker et Boivin, qui consiste k titrer par I’iode la thiosina- 

mine que donne I’allyls^nevol en presence d’ammoniaque (‘). Ce procdde 

ne comporte aucune distillation. Apres un temps determine de mace¬ 

ration, I’addition brusque au liquide de maceration d’une quantity de 

100 cm" d’ammoniaque officinale arrStait d’une fa^on immediate toute 

action fermentaire ulterieure. Le dosage iodometrique de I’allylsenevol 

en milieu ammoniacal est realisable en faisant varier systemati.quement 

le temps de maceration, mais il restait ci voir dans quelle mesure les 

resultats donnes par la methode de Meesemaecker et Boivin corres- 

pondaient «i ceux de la methode officielle du Codex. 

Cette comparaison detailiee des deux methodes est faile dans les 

deux premiers chapitres de la deuxifeme partie de mon travail de these. 

Les resultats, il faut I’avouer, ne parurent pas corrfspondre h ceux 

donnes par MM. Meesemaecker et Boivin eux-memes. En parliculier, 

pour les poudres de moutarde non deshuilees, c’est-h-dire pour les 

graines de moutarde simplement broy6es, il etait impossible de se fier 

aux resultats donnes par la methode de MM. Meesemaecker et Boivin, 

qui, comparee k la methode du Codex, aboutissait h des differences 

imporlantes. • 

Par centre, pour une farine de moutarde d6shuilee, la methode du 

titrage officiel du sdnevol et la methode rapide de MM. Meesemaecker et 

Boivin conduisaient h des rdsultals suffisaminent voisins pour permettre 

I’utilisation de cette derniere methode, en vue de mes recherches. 

J’ai done examine la vitesse de formation de I’allylsenevol sur une 

poudre de moutarde ddshuiiee, en faisant varier successivement plusieurs 

facteurs : le degre de division de la farine et le taux de son deshuilage, 

en parliculier. Une farine etait d’autant plus rapide qu’elle etait plus 

fine et mieux d6shuiiee. Par centre, la vitesse etait ind6pendante du 

solvant employe, en considdrant deux types classiques de solvent ; 

rether de pdlrole et le trichlorethylene, k condition dvidemment de ne 

pas ddpasser une tempdrature de 50“ h 60“, au-dessus de laquelle la 

myrosine pouvait etre d’abord attenuee et ensuite detruite. 

La notion de farine lente et rapide dtant ainsi acquise, il devenait 

logique de se demander s’il ne serait pas possible de rendre plus rapides 

(d’activer, en quelque sorte) des farines lentes ou mdme normales. 

Cette etude a fait I’objet du cinquieme chapitre de mes recherches et 

les rdsultats trouves furent tres interessants. 

I. R. Mkesemaeckeb et J. Boivin. Nouveau proeSdS de dosage de I'aHylsAoevol dans 
la poudre de moutarde noire. Joura. de Pharm. et de China., Paris, 1930, 8* s., H, 
p. 478-484. 



486 AI\DR£: eARBlT 

L’addition de myrosine, sous la forme de poudre de moutarde blanche, 

donna une activation extremement nette, comme il paraissait d’ailleurs 

logique de le prevoir. 

11 6lait 6galement possible que I’activite de la myrosine soit pen 4 pen 

inhibee par I’acidit^ du bisuifate de potassium forme lors de I’liydrolyse 

du sinigroside. D'ou la possibilite d’emploi, pour activer les farines de 

moutarde, de sels neutralisants ou alcalins susceptibles de d^truire au 

fur et 4 mesure Taction inhibitrice du sulfate acide de potassium. 

Les macerations en milieu dilue telles qu'elles sont prescriles par je 

Codex etMEESEMAECKER et Boivm, soit 5 gr. p. 100 cm’d’eau, ne parurent 

pas tres favorables 4 la verification de la theorie quej’avais envisagee. 

Mais il fallait se rapprocher davantage des conditions reelles d’emploi 

delafarine de moutarde, en utilisant les macerations en milieu concentre, 

soit 5 gr. dans 10 cm* d’eau seulement. L4, Taction des sels neutra¬ 

lisants, en particulier du bicarbonate de sodium et du phosphate 

disodique, se rev61a extremement nette et permit d’obtenir des accele¬ 

rations de degagement allant jusqu’a 90 °/o apres un temps de mace¬ 

ration de trois minutes. 

Il ne s’agissait pas, d’ailleurs, d’un enrichissement de la farine en 

principe actif, puisqu’au bout d’une heure, par exemple, on obtenait les 

memes chiffres avec ou sans addition de sels neutralisants. 

Telles sont, avec quelques considerations sur les litres comparatifs des 

farines deshuiiees et non ddshuiiees, les recherches que j’ai effecluees 

en vue de rdpondre 4 certaines preoccupations d’ordre industriel sur le 

sujet deja si longuement etudie des farines de moutarde. 

Elies attireront tout particulierement Tattention des industriels et des 

pharmaciens sur le fait que le litre exige par le Codex n’est pas un test 

suffisant de Taction revulsive de la farine de moutarde, et ils devront 

attacher la plus grande importance, pour une action therapeutique 

normale, 4 la vitesse de formation de Tallylsenevol, une farine riche et 

rapide, — sans exag6ration cependant —, etant necessaire pour une 

action revulsive satisfaisante. 

Andbe Garbit, 

Docteur en Pharmacie de J’L'niversite de Paris. 
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Sterilisation apres vide prealable. 

En un pr6c6dent article du Bulletin des Sciences Pharmncoiogiqiies 

(1931,38, p. -483), nous r^pondions aux critiques du catalogue Jouan, en 

demontranl notamment que I’efficacit^ sterilisante de la vapeur fluente 

6tait due ci I’eau vesiculaire qu’elle contient. 

Quanta lavaleur de I'aspiraLion surTaction consecutive de la vapeur, 

ajournant notre reponse jusqu’ci essais contradictoires, nous en avons 

vainement sollicite Tex^cution, bien que les modalit^s en aient ete flxees 

d’un commun accord le 15 oclobre 1931. 

Sans plus attendre, rappelons done que M. Jouan nous a oppose trois 

essais sous vide prealable de — 60 cm. de mercure, les deux premiers 

portanl sur une boite de 32 X 24, disposee Touverture en haul, e’est-h- 

dire, est-il specific, dans la plus mauvaise position pour faciliter le depart 

de Fair; le Iroisieme portant sur un paquet de chiffons pesant 4 K°". 

Aussi exactement que possible, les graphiques d’echauffement donn6s 

par noire contradicteur sont figures ci apres, trait 1 pour le paquet, 

trait 2 pour la boite, en remarquant toutefois que les essais Jouan ne 

comportenl pas de detente. 

Si celle-ci est n^aninoins figuree, e’est parce que en fait le graphique 2 

a eter6alis6au cours d’essais contradictoires effectues sur un autoclave 

Jouan A paroi simple, le 23 mai 1931, sous le controle du D" Bovier, 

chirurgien tres avert! en la matiere. 

Quant au graphique 3, il a ete obtenu egalement sans detente, avec 

la m6me boite temoin et dans les memes conditions de vide, en un essai 

effectu6 en 1924 sur Tautoclave A double enveloppe qui 61ait en service 

au poste central de la Pitie. 

Exclusion faite de Tessai 1 que nous recusons, I’exactitude des gra¬ 

phiques 2 et 3 est inconte-stable, le dernier notamment etant celui fourni 

par la plupart des autoclaves a double enveloppe. 

Or ces deux rAsultats, totalement divergenls, justifient notre pessi- 

misme sur lavaleur du precede, et s’expliquent d’autre part par une 

difference dans la teneur en eau vesiculaire des vapeurs utilisAes. 

Prouvons-le par pesee de tampons de toile, les plus susceptibles de 

deceler le mouillage confAre aux pansements. Apres autoclavage, cette 

humidite est pour Tessai 2 de 8 % en surface et 0,5 au fond, alors 

que pour Tessai 3 cette humidite qui est seulement de 2,3 en surface 

est infArieure de 1,8 % sur celle d’origine en profondeur. 

II y ala dessAchement premature et possibililA d’une poche restant 

septique, en sorte que la garantie d’asepsie offerte par le procedA tient 

beaucoup moins au vide qu’il utilise qu’aux entrainements d’eau que le 

dispositif favorise. 
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Ges eatrainement? sont d’ailleurs inconstants et incompatibles avec 

le s6chage spontan6 auquel les pansements doivent 6tre finalement 

soumis. 

Tr6s simplement ces phenomfenes s’expliquent du fait que, sous le 

Sterilisation : (2) avec one vapeur qui, surchargee d’eau, nuit au sechage; 
1(3) avec une vapeur saturee; (4) avec mouillage au fond. 

vide de — fiO cm., limite de ce qui est pratiquement realisable, les 

pansements conservent un residu d’air dont la pression est d’au moins 

160 mm. Refouie au fond par la vapeur, ce residu gazeux n’y reste 

humide qu’autantque les pansements qu’il couvre le seront eux-memes, 

le mouillage conf6re par la seule condensation etant d’ailleurs trfis 

faible. En I’absence d’eau mecaniquement entrainee, il disparait done 
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rapidement, lais'ant une poche s6che qui s’6lend au dixi^me des pan- 

sements, cinq fois plus petite il est vrai qu’en I’absence d’une aspiration 

pr^alable. 
Comparativement a cesessais, op6rant dans le meme autoclave Jouan 

et avec la meme boite, M. le D' Bovier a contr6l6 I’essai 4 qui applique 

notre technique de mouillage en profondeur. Sans insister sur ses 

avantages apparents, notons seulement que le mouillage excessif de la 

vapeur fournie par le dispositif reduil de dix k trois minutes la dur6e 

de r^chauffement qui, au travers du fond de la boite, doit etre transmis 

au linge mouill6 qui le recouvre. N6anmoins, rhumidit6 conf6r6e aux 

pansements reste mod6rde — (3,4 "/o au fond, 1,4 en surface) — la 

decroissance ascendante des laux d’humidite montrant en effet qu’elle 

est produite par la vapeur g6n6r6e au fond de la boite lors de la 

detente, ou 45 gr. d’eau sont ainsi vaporises. 

Nos declarations ant6rieures ainsi Justifiees, que rdciproquement 

notre honorable contradicleur nous permette quelques questions d’in- 

t6ret general que sugg^re son catalogue. 

En quoi la position d’une boite soumise au vide, ouverture en haul, 

rendrait-elle le depart de I’air plus difficile? 

Trfes exactement, la pouss6e verticale exerc6e par I’air en raison de 

son poids est au plus en I’espece de 0 gr. 04 par centimetre carr6. 

D'autre part, et au moins 4 I’origine, la pouss6e expansive de I’air 

contenu dans la boite soumise au vide de — 60 cm. pent atteindre 

790 gr. 

Bien que provoquant toutes deux le depart de I’air, la disproportion 

de ces pouss6es rend la premiere totalement n6gligeable, et comme la 

seconde s’exerce dans tous les sens I’orientation de la boite apparait 

sans importance. 

Sur cette m6me page 9 de son catalogue, M. Jouan, parlant du s6chage 

qui doit terminer toute sterilisation, declare que la dessiccation est 

d’autant meilleure que le vidh obtenu est plus profond et que la tempe¬ 

rature des pansements est plus eiev^e. 

Mais comment cette temperature des pansements, humides par hypo- 

these, pourrait-elle exc^der celle qui, fixee par Regnault, correspond 

au point d’ebullition de I’eau sous le vide realise? 

Les pansements autoclaves dans I’essai 2 ont, suivant formule de 

Black, au plus condense 4,4 °/o de vapeur pour s’echauffer de 15“ 4 

130°, et refroidis 4 62“, temperature correspondant 4 I’ebullition sous 

vide de — 60 cm., ils conserveront une humidite egale 4 1,6 de leur 

poids. 

En effet, durant cette chute de pression, primitivement 4 2 K“% I’eau 

est en ebullition constante et, s’il y a sechage, c’est precisement parce 

que I’eau ne pouvant rester surchauffee libere au benefice de la vapori¬ 

sation spontanee son exc6dent de chaleur. Les pansements impregnes 
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se refroidissent naturellemeat de la meme quantile, comme on pent le 

constater graphique 4. 

Pourtant, la temperature des pansements est frequemrnent de 110“ et 

plus i leur sortie de I'autoclave (voir graphique 3). Ceci implique la 

disparitioD de toute humidile au sein des pansements, et d^montre une 

fois de plus qu’il y a eu dessechement premature au cours de la steri¬ 

lisation, dess6chement d’autant plus prononce que la prejsion fut plus 

grande et I’op^ration plus longue. 

En outre, I’etuvage preconis6 suppose le maintien h haute tempera¬ 

ture des parois de I’autoclave, ce qui entrainerait I'inefficacite du con- 

denseur, la surchauffe du residu de vapeur au-dessus de 62“ la rendant 

incondensable. 

Passant h.l’autoclavage des instruments, M. Jouan, apres critique de 

notre proced6 h I’alcool, preconise une addition d’ammoniaque k I’eau 

de sa chaudiere. 

En ce qui nous concerne, il fait erreur en concluant que la sterilisation 

s’opere en vapeur d’alcool. Avant fermeture du purgeur, la petite quan- 

tite d’alcool introduite dans les boites maintenues ouvertes entre en 

ebullition, chasse Pair, puis purgeur clos distille rapidement, laissant 

les instruments deja chauds au contact direct de la vapeur. II n’y a 

done pas condensation de cette derniere, seule productive de rouille. 

Dans le precede ammoniacal, toute concordance est impossible entre 

manometre et thermometre, car non seulement les emanations sufTo- 

cantes interdisent la purge de Fair, mais encore ajouteut leurpropre 

pression, qui est notable, ci celle de la vapeur. 

Steriliser sous 2 K“® ne veut done rien dire, autant que le graphique 

des echauffements Iransmis reste inconnu. 

Enfin, tout en les adoptant, M. Jouan rficuse les essais thermogra- 

phiques que nous avons instaures, parce que nous aurions omis de les 

confirmer par epreuves bacteriologiques. 

Or, non seulement le fait est inexact, mais encore pretendons-nous 

que ce controle physique est le plus probant, ses Indications 6tant 

preventives et constantes. 

Pour I’etablir autoclavons durant un quart d’heure et en pleine 

vapeur, satur^e a 120“, dix lamelles de verre ensemenc6es sur une face 

de B. subtiJis sporuie et dessSche, les germes se pr6aentant ainsi comme 

dans les pansements. 

Pour partie, les cultures, apres epreuve resleront positives, le temoi- 

gnage de M. le D" Fredet, chirurgien en chef d laPitid, pouvant con¬ 

firmer cette affirmation. 

Et pourtant, on ne saurait incriminer le precede de sterilisation, car 

fallait-il encore que les microbes fussent humides au cours de leur 

echauffement. 

Or, au debut de L’op6ration, les lamelles se sont echauffees par con- 
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densation de Aapeur el il est vraisemblable que, suivant que la goutte 

d'eau ainsi produite aura ou non humecte les germes, ceux-ci auront 

detruits ou preserves. 

La contre-epreuYe bact6rio!ogique ne conf^re done qu’une presomp- 

lion, alors que le triple conlrole de I’liumidite, des echaulTements et de 

leur durSe amene une certitude, si toutefois il est appliqud au point le 

plus sec et le plus froid, c’est-ci-dire en profondeur. 

Et pour terminer, bien qu’il y ail encore beaucoup a dire, reprodui- 

sant la proclamation de notre contradicteur, mais en affirmant ce qu’il 

nie, nous estimons que nos experiences doivent engendrer des inquie¬ 

tudes pour ses lecteurs, pour ses clients, pour tons ceux qui font, 

depuis les travaux de Pasteur, de la sterilisation dans toutes series 

d’autoclaves. 

Andre Leseurre, 

Chimiste, 
Ancieti expert de la Ville de Paris, 

Pharmaoien, ex-interne des Hdpitaux. 

Sur les iodobismuthates d’antipyrine, 
de pyramidon et d’hexamdthyl^netetramine. 

[Suite et fin (*)]. 

proprietEs des iodobismuthates 

Pour la rapidite de la lecture des quatre composes compares, chacun 

d’eux va etre designe sous une forme abregde ; antibi, pyrabi, hexabi, 

quinbl. Et parmi les nombreuses proprietes physico-chimiques suscep- 

tibles d’etudes, quelques-unes seulement, plus intdressantes, vont nous 

retenir : la couleur, )a densite, I’hygroscopicite, I’aclion de I’eau et de 

la solution physiologique de chlorure de sodium sur les iodobis en 

poudre ou en suspension huileuse. 

Couleur. — La couleur d'un iodobismuthate varie d’une maniere 

parfois tres sensible avec son degrd d’humidite. 

Pour designer axec un peu plus de precision que d'ordinaire la cou¬ 

leur d’un corps, on pent imaginer de la comparer a celle d’un autre 

corps parfaitement connu. La gamme suivante pent suffire dans le cas 

present, les numeros croissant du jaune au rouge : 1. lodure de plomb; 

1. Voir Bull. Sc. pharm., juillet 1932, 39, p. 418. 
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2. Oxyde rouge de mercure; 3. Minium ; 4. Biiodure de mercure; 

5. Sulfure rouge de mercure (vermilion). 

Si les composes sont examines I’etat sec (aprfes s4jour de quarante- 

huit heures dans le vide sulfurique), la couleur d’antibi se chiffre 3-4, 

celle de pyrabi et de quinbi 3, et celle d’hexabi 2 (nuance un peu 

rabattue). La confusion sera done possible entre pyrabi et quinbi. 

Si, au contraire, les composes sont examines aprSs quarante-huit 

heures de sejour sous une cloche en presence d’eau ci la temperature 

de 18°, les observations suivantes seront notees : pour antibi, pyrabi et 

quinbi, la couleur devient plus edatante et vire vers 3-2, pour hexabi, 

la couleur vire vers 1 (teinte un peu plus dor^e que 1). \u sein du 

liquide generateur, hexabi possede en effet la belle couleur jaune de 

I’iodure de plomb. 

Inversement encore, chacun de ces iodobismuthates porte jusqu’e la 

temperature de 100° subit la fusion en meme temps que sa couleur 

devient plus foncee. L’antibi, par example, laisse des masses grenat ou 

violet fonce selon la duree d’action; la couleur de ces masses, aprfes 

pulverisation, correspond au 5 de Techelle. 

En resume, la dessiccation deplace les nuances vers le rouge et I’humi- 

dification vers le jaune. 

Densite. — La densite d’un medicament utilise en suspension dans 

un liquide est 6videmment une constante physique importante car il en 

resulte, toutes choses egales d’ailleurs, une plus ou moins grande 

stabilite de la suspension. Le corps ideal h cet egard seraitcelui possedant 

meme densite que le liquide suspenseur. Dans le cas general, il faudra se 

rappeler que la vitesse de chute d’un granule dans un liquide est propor- 

tionnelle e la difference des densites des deux phases (loi de Stockes). 

La densite des iodobismuthates etudies, corps dissociables au sein de 

I’eau, a ete mesuree par la methode de Damiens (14), avec le tetrachlorure 

de carbone comme milieu intermediaire. Les resultats sont les suivants : 

Antibi.d = 2,628 Hexabi.d = 2,987 
Pyrabi.d = 2,726 Qainbi.d = 2,936 

Hygroscopicite. — La connaissance de I’hygroscopicite d’une sub¬ 

stance utilisee en therapeutique permet de presumer les variations du 

titre en element actif apres exposition plus ou moins longue e Fair. 

L’exemple de la glycerine est classique. Dans la famille des iodobis- 

mulhates d’alcaloi'des, I’iodobismuthate d’emetine, etudie par Mokeau et 

IsNARD (15), peut absorber 8 % d’eau apres vingt-quatre heures et 15 °/o 

apres quatre jours. 

Mais il faut considerer, dans ce phenomena : 

1° La vitesse d’absorption de I’humidite ; 

2° La limite de saturation. 

Ces deux grandeurs peuvent Stre determinees de la maniere suivante : 
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Dans un cristallisoir en verre de 30 mm. de diamfitre et de 20 mm. de 

hauteur, accompagn6 d’un petit agitateur, on pese avec precision 1 gr. 

de la substance k essayer. On place le cristallisoir sur le plateau sup6- 

rieur d’un support h 4tagSres, le plateau inferieur recevant une capsule 

remplie d’eau. On recouvre le tout d’une cloche et on abandonne dans 

un local h temperature aussi constante que possible. Le cristallisoir et 

son contenu sont pes6s k differentes epoques. On dresse un tableau ou 

un graphique representant I’augmentation de poids en fonction du temips. 

Surle graphique, I’inclinaison de la tangente b la courbe varie avec 

le temps et Ton peutconvenir d'appeler i vitesse d’absorption de I’humi- 

dite » Tangle de cette tangente gbometrique avec Taxe des temps ou 

mieux encore la tangente trigonometrique de cet angle, a condition, 

dans lous les cas, de preciser les bchelles adoptees pour le graphique. 

Une vitesse particulibrement remarquable sera la vitesse initiate. 

On definirait de meme la « limite de saturation » Tordonnee de 

Tasymptote a la courbe representative dans le cas, bien entendu, ob 

cette asymptote est parallele a Taxe des temps. 

Gbaphique 3. — Absorption de Thumidild par quetques iodob'.smuthates, 
en fonction du temps. 

Echelle adoptee : 1 heure = x; 1 "/o o’eau = 10 x. 
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Tableau III. — Hygrosoopioite des iodobismnlhntes. 

A.NTIPTBI.VF. PYllAMIDON HEXAMETHVL 

Augainatatiou do poids pour 100 : 

Apres 1 heurp. 
— 2 heures . 

- 6 — . 

— 3 jours. 
— 43 jours (limile de aluration.) . 

Vitesse d'absorption : 

luitiale. 
A la sixieme heure. 

0,n 0,16 2,06 
0,22 0,20 4,63 
0,35 0,31 5,91 
0,39 0,31 5,91 
0,55 0,50 6,09 
0,66 0,14 6,21 
2,33 2,84 1,51 

2 2,15 23 
0,04 0,04 0,02 

0,33 

0,68 
0,10 
0,18 
1,06 
6,10 

5 
0,01 

D’une maniere experimentale inverse, on pent 6tudier la dessiccalion 

des substances precedemment saturees d’humidite et dcifinir : 

1° La vilesse de dessiccalion ; 

2° La duree de dessiccalion totale. 

Le dispositif ci-dessus convienl ^ ce genre d’experiences, les condi¬ 

tions de depart de la vapeur d’eau pouvant evidemment varier. Les 

valeurs du tableau IV ont ete d6terinin6es dans une premiere partie en 

faisant le vide dans la cloche, d’une maniere continue, au moyen d'uae 

trompe h eau (pression en millimetres de mercure ; 20), dans une 

seconde partie, en operant de meme, mais en presence d’acidc sulfu- 

rique, puis dans une troisieme partie en supprimant la communication 

avec la trompe des que la pression dans la cloche est descendue ci 

20 mm. 

L’examen des r6sultats num6riques et graphiques monlre que dans 

le cas des produits 6tudi6s : 

1° Lesvitesses iniliales d’absorption sontclassees dans le meme ordre 

que les limites de saturation ; 

2“ Les limites de saturation pourantibi et pyrabisont presque 6gales 

(2,33 et 2,84 “/o), alors qu’elles atteignent 6,10 “/o pour quinbi et 7,57 % 

pour hexabi; 

3° 11 n’existe aucune proportionnalite entre les vitesses d’humidifi- 

cation et les limites de saturation. Les vitesses peuvent 6lre, comme 

dans le cas de I’hexabi, tr6s grandes A I’origine puis tres petites apres 

un temps relalivement court, ce qui permet de penser ,a I’existence d’un 

veritable hydrate de ce compose. 

4“ Les vitesses de dessiccalion en I’absenced’acide sulfurique parais- 

sent se ranger dans le m6me ordre que les vitesses d’absorption, a la 

condition d’envisager non plus hexabi mais son hydrate hypoth6tique. 

5° La dessiccalion en I’absence d’acide sulfurique est un phenomene 

trfs rapidement limite. 
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Tableau IV. — Dessiccalion cles iodobisinuthales sataves d'humidite. 

ANTIPTBINE PYRAMIDON HEXAMETHYL QtlNINE 

a) Aspiration continue par trompe a eaii : 

Apres 10 minutes. 0,43 0,74 
— 20 — . 0,51 0,82 

— 6 heures. 0,71 0,86 

b) Aspiration continue ct acide sulturiquc : 

Apris 10 minutes. 0,86 0,96 
— 1 heure. 1,06 1,16 
— 2 heures. 1,21 1,31 
— 6 — . 1,34 1,64 

c) Vide sulfurique : 

Aprfes 24 heures. 1,65 1,73 

0,05 2,90 
0,06 3,38 
0,10 3,44 
0,10 3,45 

0,45 3,65 
2,40 3,95 
5,17 4,20 
5,37 4,47 

5,77 4,67 

(De 0 a 6'heures, dans le vide de la Irompe a eau; — de 6 a 12 heures, dans ce 
mOme vide en presence d’acide sulfurique; — aprOs 12 heures, en supprimant la 
communication avec la trompe, le vide dtabli). 
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Action de l’eau sur les loDOBiSMuinATts ou sir leubs suspensions 

HUILEUSES. — Je m’6tais propose au d6but de ces recherches d’6ludier 

I’influence de la lixiviation sur la teneur en bismuth metal des iodobis- 

mulhates et j’avais dejA quelques chifTres lorsqu’un travail de G. Vita 

et Bracaloni (15) est paru siirle meme sujet dans \& Journal de Pharmacie 

etde Chimie. Dans leur ensemble, leers resultats confirmant les miens, 

seule la comparaison des iodobismuthates d’aprte les experiences sui- 

vantes va eire indiquee. 

1° Action de i.'eau sur les iodobismuthates. — Une prise d’essai 

d’environ 0 gr. 25 (exactement pes^e) est d’abord triturde dans un mor- 

tier avec un peu d’eau, puis agit^e avec mille fois son poids d’eau dans 

un recipient de volume tel qu’il soil rempli a moitie. La duree de I’agi- 

talion (sur appareil k secousses) est de huit heures. La suspension est 

ensuite filtree et le filtrat soumis b I’analyse pour iode et acidite. 

Les petites quantites d’iode passees en solution sont dosees par le 

precede Bernier et Peron(16); I’acidite est determinee par la potasse 

N/lOO en presence d’heiianthine. Les resultats sont resumes dans le 

tableau V. 

2“ Action de l’eau sub les suspensions huileuses d'iodobi«muthates. — 

Avec de I’huile d’olives neutralis6e selon la technique de Malmy (17) on 

prepare des suspensions selon la formula : 

lodobismiithate.0,25 p gr. {p voisin de t). 
Iluile d'olives neulralisee.1,50 p cm®. 

Dans un recipient semblable Si ceuxdes essais precedents, on melange 

un poids connu de suspension huileuse avec une quantite d’eau distill6e 

egale e mille fois le poids d’iodobismuthate mis en oeuvre. On agite 

pendant huit heures, et en meme temps les echantillons avec huile et 

sans huile, pour compenser les variations de solubilite sous I’influence 

de la temperature. On filtre et dose, dans le filtrat, I’iode et I’acidiie. 

Les rdsultats consignes dans le tableau V seront examines avec ceux 

du tableau VI. 

Tableau V. —Agitation en presence de 1 litrd d'eau, de 1 gr. (Tiodobismuthate. 
Teaeur des eaux filtrees en iode et en acide. 

EN l'aESENCE d’hUII.E 

A„ (en ^p. de IH) 

RAPPORTS 

Antibi . . 0,374 0,353 0,216 
P\rabi . . 0,387 0,313 0,269 
Ilexabi . . 0,448 » 0,223 
Quinbi . . 0,384 0,281 0,193 

0,196 0,58 0,55 
0,195 0,69 0,62 

.. 0,49 
0,137 0,50 0,49 

Action de la solution de ClNa a 8 “/oo sur iodobismuthates. — Une 
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seconde serie d’experiences est mont6e comme suit : dans 4 flacons, 

agitation de 0 gr. 25 d’iodobismuthate avec 1.000 parties d’eau pure; 

dans 4 autres flacons, agitation avec 1.000 parties d’une solution de 

ClNa cl 8 “/oo, ce qui revient R etudier le comportement des iodobismu- 

thates au contact d’un s6rum sanguin simplifl6. L’agitation n’ayant 

dur6 que sept heures, les valeurs exp^rimentales sont ramenees, par le 

calcul, k ce qu’elles auraient du6tre pourune dur6e de huit heures, afin 

de permettre la comparaison des tableaux V et VI. 

Tableau VI. — Agitation de 1 gr. cTiodobismuthate en poudre 
en presence de 1 litre d'eau on de solution de ClNa a 8 °/oo. 

lode Acidite 
Iq Aq (en gr. de IH; 

^OLUTio-.j:iNa hapports 

Aciu. (en gj* de IH) 'ciN»/Io ^o/Acin, 

Antibi . 0,425 
Pyrabi . 0,430 
Hexabi . 0,478 
Quinbi . 0,439 

0,363 0,512 
0,288 0,540 
0,186 0,536 
0,352 0,498 

0,362 
0,282 
0,173 
0,338 

1,20 1,01 
1,25 1,02 
1,12 1,07 
1,14 1.04 

Quelques remarques peuvent etre faitesau cours de ces experiences: 

a) La quantite de produit mise en oeuvre etant d’abord broy^e avec 

3 ou 4 cm’ de liquide (eau ou solution), on n’observe pas autre chose 

qu’une legere augmentation de I’edat des nuances et pour hexabi un 

relour ci la couleur jaune (1 de I’echelle des couleurs). 

b) Sous Taction de Teau seule, apres une dur^e d’agitation d’environ 

une heure, la couleur de chacune des substances commence a virer au 

brun. 

c) Sous Taction de la solution de ClNa, et des addition de la moitie 

du volume total de liquide, toutes les couleurs virent au blanc, la deco¬ 

loration est presque complete. Le r^sidu solide, en fin d’experience, est 

hlanc. 

L’examen des tableaux V et VI montre que : 

1“ Les iodobismuthates etudies sont equivalents en ce qui concerne 

leur hydrolyse ; chacun d’eux cede k Teau une quantity diode ou 

d’acide sensiblement 6gale (aux erreurs d’experience pres). 

2“ L’impregnation des produits solides par Thuile d’olives retarde 

leur hydrolyse dans un rapport (Ib/Io ou Ah/Aq) du meme ordre de 

grandeur ppur chacun d’eux. 

3" La presence du chlorure de sodium dans la .solution hydrolysante 

acceiere le passage de Tiode, comme le montre le rapport IciNa/Io- 

4“ Mais Tacidite du milieu reste la meme (rapport Ao/ AciNa) que Ton 

soit ou non en presence de ClNa. 

Ces dernieres observations, jointes aux remarques b et c precedentes, 

suggerent la notion d’un echange, au moins partial, entre le chlore 

Boll. Sc. Phahm. (Aout-Septembre 1932). 32 
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ionise de la solution et I’iode existent dans le residu solide de I’hydro- 

lyse. 

L’exp6rience suivante dfimontreque, vraieemblablement, dans I’orga- 

nisme, I’hydrolyse d’un iodobismuthate ne laisse pas comme residu 

I’oxyiodure de bismuth OlBi, mais un melange d’oxyiodure et d’oxy- 

chlorure, ce dernier en quantity tree grande par rapport il celle du pre¬ 

mier : 

a) 1 gr.0041 d’iodobismuthate d’antipyrine h 23,98 °/o debismuth sont 

broy6s au mortier avec un peu de solution sal6e. La bouillie est amenee 

avec cette meme solution au volume total de 1.000 cm*. Apres quarante- 

huit heures de contact et quelques agitations intermittentes, on jette la 

suspension sur un double filtre tar6. Le residu blanc, s6che, pfese 

Ogr. 3101. 

h) Sur 0 gr. 2633 de ce residu, on precede un dosage du bismuth et 

du melange chlore et iode; on trouve ; 

Chlorureiodure d’argent . . .'.. Ogr. 1468 
Sulfure de bismuth.0 gr. 2484 

c) Une hydrolyse conduisant k un residu compose de 18,34 7„ d’oxy¬ 

iodure et 81,66 “/o d’oxychlorure aurait donne les resultats suivants : 

ROsidu apres action de ClNa.0 gr. 3133 
Chlorure -(- iodore d’argei.t.0 gr. ISO! 
Sulfure de bismuth..0 gr. 2492 

CONCLUSIONS 

Prepares selon la methode indiqu6e au Codex pour I’iodobismuthate- 

de quinine, mais avec essorages sous vide, les iodobismuthates anmr- 

phes d’antipyrine, de pyramidon etd’hexamethylenetetramine possfedent 

dans leur ensemble une teneur en bismuth et des propri^les physico- 

chimiques 6quivalentes h cedes de riodobismuthate de quinine. 

Les propri4t6s physico-chimiques envisag^es ont 6t6 tour tour : la 

couleur, la densite, I’hygroscopieit^, Taction de Teau sur les poudres ou 

les suspensions huileuses de ces poudres. Taction de la solution physlo- 

logique de chlorure de sodium. 

Comme cela se produit avec les iodobismuthates coanus, Thydrolyse 

des iodobismuthates d’antipyrine, de pyramidon et d’hexamethylfene- 

tetramine conduit, en Tabsence de tout autre corps, k des solutions 

contenant de Tiode (en grande parlie i T6tat d’acide iodhydrique) et d 

un residu solide constitu4 par Toxyiodure de bismuth. 

Mais si Thydrolyse a lieu en prince de chlorure de sodium, comme 

e’est le cas dans Torganisme apres une injection intramusculaire, le 
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risidu solide est constitu^, non plus par I’oxyiodure, mais par I’oxy- 

chlorure de bismuth. 
R. Dolique, 

Docteur 6s sciences physiques, 
Assistant a la Faculty de Pharmacie de Paris. 
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Etudes sur les antiseptiques. 

(Suite et din [*].) 

4“ Action infertilisante be l’acide buttrioue normal. 

GHLCH‘.CH*.COOH P. M. : 88,1 Ka = 1,6 X 10 - * Log 1/Ka = 4,796. 

L’acide butyrique normal possSde un degr§ de dissociation qui est 

tout i fait du m6me ordre de grandeur que celui de ses deux homo- 

1. Voir Bull. Sc. pharm., juillet 1932, 39, p. 425. 
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logues superieurs. Le point de demi-saturation est ^ pH 4,796 (au lieu 

de 4,74 et 4,82). On I’a utilise aux concentrations suivantes : 

N/lOO. 0,881 »/„„ 
N/31,6. 2,788 “/.o 
N/10. 8,81 "/co 
N/3,16 . 27,88 -/oo 

Get acide a d6jci ele etudie ci I’egard de VAspergillus repens (Bach, 

1925, loc. cit.) aux concentrations N/lOO et N/31,6. II s’est montre 

sensiblement plus antiseptique que les precedents : ainsi, dans le milieu 

N/31,6, I’arret de la culture est obtenu a pH 3,6, pour un Cm egal 

h 0,396 “/o.. 

D’apres les resultats donn6s dans le tableau VIII, on voit que la loxicite 

de I’acide butyrique pour les bact6ries est plus eievee que celle de I'acide 

propioniquequi depassaitdej^i,Ji ce point devue, I’acide acetique. Gomme 

les constantes de dissociation sont, dans les 3 cas, du meme ordre de gran¬ 

deur, les concentrations toxiques de la molecule non ionis^e peuvent etre, 

dans le cas present, r^alisees dans les milieux peu acides, c’est-a,-dire dans 

la zone de I’optimum pH de la plupart des bacteries etudiees. Aussi les 

resultats obtenus ne sont pas troubles par Faction perturbatrice de I’ion H 

et I’on voit, avec une grande r6gularil4, les milieux N/lOO fournir les 

m6mes r6sultats que les milieux plus concentres. Seules font exception, 

comme on pent s’y attendee, les bacteries dont la zone de vegetation est 

tres restreinte du c6te acide {Proteus, Vibrion cholerique). 

Discussion generale. 

J’ai rassemble dans le tableau IX, pour les quatre acides qui 

viennent d’etre eludies et pour I’acide laclique, les chiffres des concen¬ 

trations de la molecule non ionisee qui ont inhibe le developpement des 

seize especes bact6riennes en experience, en choisissant les resultats 

donnes par le milieu N/10. Pour obtenir ces chiffres, on fait la 

moyenne entre les Cm du dernier milieu a culture negative et du premier 

milieu e culture positive. Le chiffre entre parentheses donne le classe- 

ment de I’espSce, pour chaque corps considere. 

Comme je I’ai deji note, le fait le plus remarquable, dans le cas de 

Tacide laclique, est la resistance toute particuliere des bacteries lac- 

tiques comme le Pneumobacilie qui prend ici la premiere place, avant 

les espfeces sporuiees comme les B. mesentericus et B. subtilis. L’adap- 

tation des ferments lactiques A de hautes concentrations en acide lac- 

tique n’est pas seulement le fait d’une resistance eievee aux ions H, mais 

surtout d’une adaptation speciflque A Faction toxique de la molecule 

laclique. 

Dans la sArie des acides gras monobasiques, I’acide formique possAde 
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une toxicity beaucoup plus 61ev6e que celle de ses homologues. L’acide 

& r6lat mol^culaire constitue un infertilisant particulierement actif, fait 

Tableau VIII. — Action infertilisante de I'acide butyrique dans des milieux 
a concentrations variables en acide butyrique et en ions hydrogene. 

g 3 
I N/lOO 1 N/31,6 N/10 N/3,16 1 

pH pH pH Cm pH Cm 

5,84 0,223 6,35 0,238 0,115 
Bacterium coli .... + 0,172 5,96 0,173 6,41 0,208 7,32 0,083 

0 0,172 6,08 0,134 6,57 0,145 0,115 
Aerobacter aerogenes. + 5,54 0,134 6,21 0,100 6,63 0,127 7,32 0,083 

0 0,291 3,84 0,223 6,47 0.183 7,08 0,144 
Pneumobacillc .... + 5,26 0,225 5,96 0,173 6,57 0,145 7,18 0,115 

0.067 6,21 0,100 6,88 0,072 7,32 0,083 
Bact. pi'odigiosum . . + 6,02 0,049 6,33 0,076 6,96 0,060 7,47 0,056 

0 0,134 6,08 0,134 6,63 0,127 7,49 0,056 
Pseudom. aeruginosa . + 5,73 0,091 6,21 0,100 6,77 0,092 7,65 0,039 

0,356 5,62 0,352 6.26 0,290 6,77 0,294 
Staphylococcus aureus.] + 5,10 0,291 5,73 0,280 6,35 0,238 6,83 0,257 

5,73 0,280 0,342 fi in 0,344 
Staphylococcus albus 1 + 4,84 0,417 5,84 0,223 6,26 0,290 6,77 0,294 

Bacterium kiliense . .J 
0 
+ 

« ■ A ! 0,134 0,127 0,115 
Bacterium typhosum .J 

+ 5;73 0,091 6,21 0,100 6,77 0,092 7,32 0,087 
1 3,73 0,091 6,33 0,076 6 88 0,072 7,65 0 039 

Bact.paratyphosum A.\ 
+ 5,88 0,067 6,31 0,051 ’6;96 0,060 7,88 0;023 

i 0 5 41 0,172 3,96 0,173 6,57 0,145 7,18 0,115 
Bact. paratyphosum B.\ 

+ 3^54 0,134 6,08 0,134 6,63 0,127 7,32 0,083 
\ 0 6,16 0,036 6,21 0,100 6,77 0,092 7,18 0,115 

Sarcina lulea.j 
+ 6,26 0,030 6,33 0,076 6|88 0,072 7,32 0,083 

1 0 5,41 0,172 6,08 0,178 6,37 0,145 7,32 0,083 
Bact. typhi-murium. .\ 

+ 5,34 0,134 6,21 0,134 6,63 0,127 7,49 0,056 
1 0 4,96 0,356 5,52 0,426 6,13 0,390 6,65 0,386 

Bacillus mcseatericus.f + 5,10 0,291 5,62 0,352 6,19 0,342 6,70 0,344 
1 0 5,10 0,291 5,62 0,352 6,19 0,342 6,70 0,344 

Bacillus subtilis . . .! 
+ 3,26 0,225 0,280 6,26 0,290 6,77 0,294 

1 
0 0,54 0,134 6,08 0,178 6,57 0,183 7,18 0,115 

Vibrio choleric. • . .\ 
+ 0,091 6,21 0,134 6,63 0,145 7,32 0,083 

1 
0 5,73 0,091 6.21 0,100 6,47 0,183 6,94 0,200 

Proteus vulgaris . . . | + 5,88 0,067 6;33 0,076 6,57 0,145 7,08 0,144 
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que Ton peut sans doute attribuer ci Taction particuliere de Tacide for- 

mique sur le systeme oxydo-reducteur de la cellule. D’ailleurs c’est un 

fait constant que dans une serie homologue le premier terme en C, pos- 

s6de toujours des propri6tes aberranles. 

Tableau IX. — Classement des espeoes par ordre de sensibilite croissante. 

PROPIOXIQUE 

B. mesentericus. . . 
S. albas. 
B. subtilis. 
B. coll. 
Pneumobacille . . . 
S. aureus . 
Para A. 
Para B. 
Sareina lutca .... 
Proteus vulgaris . . 
B. typbi-murium . . 
Aerobacter aerogenes 
V. cholera;. 
P. aeruginosa .... 
B. typhosum .... 
B. prodigiosum . . . 
B. kiliense. 

0,023 (1) 
0,019 (2) 
0,009 0) 
0,017 (3) 
0,013 4) 
0,014 (4) 
0,007 (13) 
0,009 (7) 
0,009 (7) 
0,003 (16) 
0,009 (7) 
0,007 (13) 
0,009 (7) 
0,012 (6) 
0,007 (IS) 
0,009 (17) 
0,001 (17) 

0,463 2) 
0,383 (3) 
0,266 (4) 
0,266 (4) 
0,266 (4) 
0,231 (7) 
0,231 (7) 
0,231 (7) 
0,231 (7 
0,198 (11) 
0,173 12) 
0,130 (13) 
0,130 (14) 
0,130 14) 
0,111 (16) 
0,033 (17) 

0,562 (1) 
0,390 (2) 
0,253 (3) 
0,253 (3) 
0,164 (6) 
0,253 (3) 
0,164 (6) 
0,164 (6) 
0,161 (6) 
0,164 (6) 
0,164 (6) 
0,055 (15) 
0,164 (6) 
0,095 (13) 
0,095 (13) 
0,055 (15) 
0,031 (17) 

0,366 (1) 
0.316 (2) 
0,316 (4) 
0,223 (5) 
0,164 (6) 
0,264 (4) 
0,066 (15) 
0,136 (9) 
0,082 (14) 
0,164 (6) 
0,136 (9) 
0,136 (9) 
0,164 (6) 
0.109 (12) 
0,109 (12) 
0,066 (16) 

0,438 (l) 
0,310 (2) 
0,143 (11) 
0,209 (71 
0,028 (16) 
0,110 (12) 
0,310 (2) 
0,209 (7) 
0,110 (12) 
0,179 (9) 
0,110 (12) 
0,083 (15) 
0,018 (17) 

II nous reste ci examiner plus specialement le cas des acides acetique, 

propionique et butyrique. Lsur activite va regulieremenl en croissant, 

k quelques exceptions pres, de Tacide acetique Tacide butyrique. G’est 

Ici un fait bien connu et qui a et6 g6n6ralement retrouve par tons les 

auteurs qui se sont occupes de ces questions. II ne peut guere 6tre 

attribu6 qu’^ une vitesse de penetration inegale dans la cellule, c’est-Si- 

dire, en definitive, a la permeabilite inegale du protoplasme pour ces 

differents acides. On salt aujourd’hui que, e quelques exceptions pres, 

le protoplasme n’est permeable aux electrolytes que s’ils sont a Tetat de 

molecules non ionisees : il est pratiquement impermeable aux ions 

(exception faite toutefois pour les ions H et OH, cause de leur grande 

mobilite). La toxicite des acides gras, qui ne se manifeste que sous leur 

forme moieculaire, s’accorde deji avec cette donnee generate. 

Des deux conceptions modernes de la permeabilite, la theorie d'O vertox 

ne semble plus guere soutenable, sous sa forme primitive, ci cause des 

invraisemblances dont elle s’accompagne. Elle veut en effet que la partie 

active de la membrane soit representee par des substances lipoidiques 

et seules, d’apres elle, les substances lipo-solubles seraient capables de 

p6netrer dans la cellule. Or il y a generalement impossibilite a caract6- 

riser les lipo'ides dans la plupart des membranes limitantes. D’autre 

part, les substances essentielles ; eau, sucres, amino-acides ne sont pas 
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lipo-sohibles et ne devraient pas pouvoir p6n6trer dans la. cellule. La 

concepUon.de Thaube aa contraice (thdorie de la tensio-activite) n’pst en 

opposition formelle avec aucun fait connu. D’apr^s cette th^orie, la 

vitesse de penetration d’une substance, dans la cellule est proportion- 

nelle a. sa tensio-activite. D’apres les donnees rassembiees ci-dessous 

(tableau x) on voit que la tensio-activite (‘) va en augmentant de I’acide 

acetique £t I’acide butyrique. On peut done admettre que la lensio-acti- 

vite des acides gras, r6glant leur vitesse de penetration dans la cellule^ 

conditionne par ce fait meme leur action antiseptique. Je me propose 

d’ailleur.s de revenir ici meme, sur ce sujet, avec I’ampleur. necessaire. 

Tableau X. 

ACIDES 

Cm LIMITE CONSTA 
do dissoci 

1 1 - jl - 

Acetique .... 60,1 0,266 y/229 1,8 X 10-5 4,14 68,1 0,244 
Propionique. . . 74,’l 0,238 N/289 1,5X 10- ■ 4,83 61,3 0,366 
Butyrique .... 88,1 0,223 N/395 1,6X10-^ 4,80 48,9 0,513 

Resume. 

1° L’action infertilisante des quatre premiers termes de la serie des 

acides gras monobaslques a ete etudiee a regard d’un grand nombre 

d’especes bact6riennes. 

2“ Ces acides ont ete ajoutes a des doses regulierement croissantes k 

de I’eau peptonee glucosee. Les divers milieux obtenus ont ete ajustesi 

•des pH variables et Ton a determine, dans cheque cas, non seulement la 

concentration de I’ion H mais aussi celle de la molecule non ionisee. 

3“ L’action inhibitrice se manifesto generalementpour une concentra¬ 

tion determinee de I’acide non ionise, quelles que soient la concentration 

en ions H on celle de I’acide total. On d6montre ainsi que Taction inhir- 

bitrice de ces acides organiques est bien due 4 leur molecule non dis- 

sociee. 

4° Cette methode apermis d.’evaluer num6riquement le pouvoir infer- 

tilisajit de ces substances. L’acide formique moieculaire est actif k des 

concentrations de 1/30.000 4 1/100.000: environ. II se range parmi les 

1. Inverse de la tension auporficielle; 
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infertilisants les plus actifs. Les acides ac6tique, propionique, butyrique 

sout sensiblement moins actifs. L’actmt6 va d’ailleurs en croissant de 

I’acide ac6tique i I’acide butyrique. 

5° Le classement des diff6rentes especes d’apres leur ordre de sensi¬ 

bility est g6neralement le rafeme pour les diflferenls acides. Cependant 

les espSces connues comme ferments lactiques : B. coli, Aerobacter 

aerogenes, Pneumobaeille pr^sentent une r6sistance toute spyciale it 

regard de I’acide lactique. 

6® L’action antiseptique particuliere des acides gras sous la forme 

non ionisee est due S, la permeability de la cellule pour les moiycules 

non ionisees. Dans une syrie homologue, domme la syrie acytique, si 

Ton met k part le premier terme, la toxicity varie dans le raeme sens, 

que la tensio-activity. 

7“ Les acides gras ytant des substances conditionnellement tensio- 

actives voient leur toxicity varier dans le myme sens que leur tensio- 

activity, les deux phynomynes ytant sous la dypendance de la quantity 

de moiycules non ionisyes prysentes dans le milieu. 

D. Bach, 

Professeur agrfigO 
a la FacultO de Pbarmacie. 

VARIETES 

Le cataplasme de farine de graines de lin. 

Ce fut y riloteUDieu, dans le service du professeur Verneuil, I’annye 

myme ou il atteignait I’clge de la retraite, que je commencai k exercer 

les fonctions d’externe; j’aurais dvl, cependant, pour peu que j’eusse 

ycouty le prycepte de la sagesse antique : « Connais-toi toi-myme », 

renoncer k toute vellyity chirurgicale, car il ytait malaisd de concilier, 

avec un art qui exige la dextyrity d'un virtuose, le sens des realitys, un 

inaltyrable sang-froid, I’aptitude k passer, sans hysiter, de I’idye k 

Taction, mon irryductible maladresse, ma tendance aux revasseries, 

mon ymotivity, Tincertitude qui me mettait sans cesse dans la situation 

critique qu’on pryte A Tdne de Bdridan entre ses bottes de foin d’ygalo 

grosseur. J’ai eu Toccasion de raconter les difficultys que j’yprouvais y 

manier le diachylum, encore trys en honneur y cette ypoque, mes 
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d6m^l6s avec ce tissu emplaslique qui m’engluait les mains et les v6te- 

ments et se refusait obstin6ment ci adherer aux membres des patients; 

mais le souvenir le plus impressionnant que j’aie conserve de mon 

apprentissage est celui du jour ou le mattre me confia reparation d’un 

ongle incarn6. Bovary ne fut pas plus 6mu quand il enfon^a le tenotome 

dans le tendon d’AcuiLLE de son pied-bot que je ne le fus en pratiquant 

cette exerese. Les choses, cependant, se pass^rent normalement; sans 

doute le bistouri perdit-il sa pointe et les pinces se tordirent-elles entre 

mes doigts convulses; mats les ciseaux linrent bon et je pus extirperles 

deux volets de I’ongle et, 

Mordant la chair qui crie avec I’acier vorace, 

r^s^quer les fongosit^s qui I’encerclaient, sans que se produisit ThSmor- 

ragie foudroyanle que je redoutais. Je parachevai mon oeuvre en enve- 

loppant la region oper6e, suivant les indications de M. Verneuil, d’un 

pansement genereusement ph6nique. Le lendemain, les tissus, rouges 

et gonfles, dtaient le siege d’un abondant ecoulement de pus : sur 

I’observation qu’on me fit que j’avais 6t6 trop parcimonieux dans 

I’emploi de la solution antiseptique, j’en renforcai le titre, si bien que, les 

jours suivants, je pus voir mon clief-d’oeuvre se patiner des teintes qui 

caractSrisent une tendance h la gangrene. C’est alors que la surveillante 

de la salle, la vieille mere Saint-Luc, dont mes contemporains ne 

peuvent avoir oublie la physionomie a la fois burlesque et touchante, 

me glissa ces mots dans I’oreille ; « Mon gros, tout cela ne serait pas 

arrive si tu avais remplac^ ton horreur d’acide phenique par un bon 

petit cataplasme de farine de lin. » Malgre le remords dont me tourmen- 

tait la conscience un tel crime de lese-antisepsie, je suivis ce conseil; 

au bout de deux jours d’applications de bons petits cataplasmes, la 

suppuration avail cesse, les teguments avaient repris un aspect rassu- 

rant et une semaine ne s’6tait pas ecoul6e que je pouvais saluer I’aurore 

d’une prochaine cicatrisation. C’est it partir de ce jour que j’ai conserve 

pour le cataplasme un grand fond de tendresse et que je ne peux en 

prononcer le nom ni en subodorer le parfum sans qu’aussitdt se pr6- 

sentenl 4 mon esprit les evocations du pass6, si melancoliques mais si 

cheres h. ceux qui, touchant au terme de la vie, sont rest^s fidfeles au 

culte du souvenir. 

Retracer I’histoiredu cataplasme serait faire I’histoire de la lutte de 

I’homme centre lasouffrance : peut-6trefaul-il, avec leregretteF. Helme, 

en attribuer I’invention h la premiere m6re, lorsque, voyant son enfant 

souffrir de tranch^es, elleeut I’id^e de lui appliquer sur le ventre, encore 

toute chaude, une pierre plate qu’elle avait ramass6e devant I’dtre du 

foyer allume au milieu d’une caverne. On dut, plus tard, perfectionner 

ce proc§d6 en empruntant h la nature les substances les plus propres 

combiner Taction de la chaleur et celle del’humidite, ce quine veutpas 
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dire qu’elles fuBsent toujours d’une proprete rigoureuse ; on 6prQu,ve- 

raitmenae quelque pudeur vouloir en preciser la. provenance. Laissant 

aax. historiens le soin denous retracer les phases desprogce&qui furent 

accomplis dans celte voie, nous ne pouvons nous dispenser de men- 

tionner deux des ancfitres les plus vendrablesdu cataplasme : le malagma 

de Sehvilius Damocrate et r^pitheme revulsif de Paul d’Egine. Le pre¬ 

mier a 6te magnifi6 par son inventeur en vers iambiques qui nous ont 

dte conserves par Galien et dont voiciexactement la traduction ; « Pour 

ceux quii soulfrent des hypocondres par suite d’affections de I’estomac, 

du bas-ventre, des intestins, du c6lon, du foie ou de tout autre viscere 

important, faites preparer d’abord ce malagma k I’avance; car, fait 

recemment, il est moins utile aux malades. II se compose de cire du Pont, 

deux livres; d’ammoniaque odorant, une livre; de terebentine dess6- 

ch6e, une livre; de resine de poix brul^e^. une livre; de quatre onces de 

semences de cardamome, d’autant de cyperus sec; de bonne myrrhe; 

d’un poids 6gal d'iris blanc; de deux onces de nard celtique. Ajoutez-y 

une once et demie de bon safran et deux de m^lilot recent, de m^lilot 

attique qui est le meilleur et deux, livres d'huile cyprine; melez cette 

huile aux autres substances, faites cuire d un feu doux et raclez. Ensuite 

broyez, tamisezet, dans du bon vin, faites mac^rer le tout une nuit et 

un jour entier jusqu’ci complete absorpsion du vin. Alors, apres vous 

etre oint les mains d’huile cyprine, melangez ces substances dans un 

vaste mortier et conservez-les envelopp^es dans une peau moelleuse (‘). » 

On voit que ce cataplasme ne se recommandait ni par sa simplicity, ni 

par la rapidity de son execution. Paul d’Egine n’ytait pas plus expAditif, 

lorsqu’aux clients qu’il voulait soumettre 4 la revulsion sinapisee il 

libellait I’ordonnance suivante : « On fait macyrer la veille des Agues 

seches dans de I’eau chaude; le jour suivant on les exprime; d’autre 

part, on broie de la moutarde forte, on I’arrose avec le jus des Agues et 

on en fait une masse; si Ton vent obtenir un sinapisme ynergique, on 

mele deux parties de moutarde et une de Agues; sinon on se contents 

d’un mylange 4 parties egales (’). » Pour accepter sans maugreer de si 

longs preparatifs, il fallait que les malades d’alors fussent gens pen 

pres&ys 4 qui convenait bien le terme de « patients « qu’on emploie 

encore de nos jours sans prendre garde qu’il constitue souvent le plus 

ironique des euphemismes. 

Aux siecles qui suivirent revienl le mdrite d’avoir substituy 4 des 

pratiques oil I’on pouvait soupconner une etroite collaboration du dieu 

Chbonos et de son Als Chaos des procedys qui joignaient la simplicity 4 

la rapidity, d’avoir formula d’une fa^on precise les regies qui doivent 

prysider au choix des eiyments fondamentaux du cataplasme et de leurs 

1". Galien. De compositione mcdicamaniorum sffcundum locos. Lib. VIII, Cap'. x. 
2. Padl d’Egins. De re wediea. Lib. VIU, Cap. xix. 
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vdhicules, les circonsLances dans lesquelles il estindiqu6, les conditions 

qu’il doit remplir pour repondre aux cspSrances que les th^rapeutes 

esconaptent de son application. Quels que fussent ses composants, on 

d.ecida que ce devait etre un topique de consistance molle et visqueuse, 

de nature ordinairement 6molliente ou resolutive, apte ci conserver le 

plus longtemps possible Thumidit^ et la chaleur et h se mouler dtroite- 

ment sur les parlies du corps justiciables de son emploi. On ferait un 

volumineux Iraiterien qu’ci vouloir enumerer les substances qui peuvent 

iui servir d’ingr6dients et celles qu’on lui adjoint pour v'arier ses effets; 

on a utilis6 des poudres veg^tales, des farines, des planteg fraiches 

rdduiles en pulpe, de la mie de pain, de la poussiere de biscuits, comine 

cela se pratiquait jadis dans la marine, des tissus imbibes de liquides 

mucilagineux, tel, par exemple, le cataplasme Lelievre qu’on prepare 

en trempant de la ouate card6e dans une decoction de Fiicus crispus,. 

le tout delaye ou assoupli dans les liquides les plus varies, eau, lait, 

vin, decoctions emollientes, astringenles ou calmantes, solutions anti- 

septiques, arros6, farci ou saupoudre de principes m6dicameuteux dont 

le nombre n’a pour limite que ring6niosil6 et I’imagination des prati- 

ciens. Parmi I’assemblage de tant d'el6ments divers, je me conlenterai 

de retenir le cataplasme de farine de lin qui, aprfes avoir connu des heures 

triomphantes et bien que rest6 d’un usage classique, est, de la part de 

nos conlemporains, I’objet d’altaques dont j’espere pouvoir convaincre 

mes lecteurs que quelques-unes sont loin d'etre justifiees. 

Lorsqu’on examine au microscope une coupe de graine de lin, on 

trouve la partie periph6rique de son spermoderme formee d’une rangee 

de cellules cubiques transparentes dont la paroi externe est comme 

blindee d’un d6p6t de mucilage dispose en couches stratifiees : sous 

I’action de I’eau, ce mucilage se gonfle, fait 6clater la cellule qui le ren- 

ferme et on le voit bientdt recouvrir la semence d’une epaisse gelee 

translucide et tremblotante qu’on a comparee au frai qui enveloppe les 

<Eufs de grenouille. G’est a cette substance que la graine du lin doit sa 

capacity d’hydratation et ses vertus emollientes ; aussi sa partie la plus 

active est-elle la pellicule, ainsi qu’il ressort de travaux qu’il n’est pas 

sans inler6t de rappeler ici brievement. Des 1899 M. P. Carles concluait 

de ses recherches que la farine brute desliuilee, absorbant le plus d’eau, 

est la plus apte h se conserver, i cause du depart de I’huile rancissable 

et acidifiable, que sa capacity d’bydratation est li6e ci sa richesse en 

pellicules et que, par consequent, ces pellicules pures pourraient presque 

laremplacer(‘). Ces conclusions ont 6te confirmees depuis par M. E. Andre 

qui,. se basant sur le fait que I’huile favorise I’alteration de la farine due 

k I’oxydation par Fair des glycerides linoieiques et linoleniques, con- 

1. P. Cables. Graine, farine de lin et cataplasmes. Bull. Soc. Pharin. de Bor¬ 
deaux, 1899. 
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seillail I’emploi de la farine de lin completement d6shuil6e ou de la 

farine de tourteau, le mucilage contenu dans I’assise exlerne de I’^pi- 

sperme etant seul actif (‘), par M. Benassayag qui a montre que la farine 

deshuil6e donne des cataplasmes conservant la chaleur pendant plus 

longtemps que ceux qu’on obtient avec la farine entiferef), enfin, tout 

recemment, par M. L. Besqueut qui, en proposant la substitution du 

son de lin i la poudre de lin d6shuil6e ou non, pense apporter une solu¬ 

tion vraiment pratique et rationnelle par les avantages suivants : eco- 

nomie d’une certaine quantity d’huile, produit tr6s actif puisque conte- 

nant le mucilage I’etat tr6s concentre, produit ne s’alterant pas, h 

I’abri de I’humidit^, toujours identique lui-m6me, se conservant inde- 

finiment, sans tacher les recipients puisque sans liuile, recuperation 

d’une proportion notable de farine d’aleurone pouvant servir & I’ali- 

mentation du betail('). Quelque concluantes que soient ces etudes, si 

rationnel qu’il semble 6tre de n’utiliser que les pellicules du son et 

d’abandonner e I’agriculture et a I’industrie la farine proprement dite 

et I’huile qu’elle conlient, Tune pour servir de nourriture aux bestiaux, 

I’autre pour approvisionner les peintres d’un des siccatifs les plus usites, 

cette pratique, qui permetirait aux pharmaciens de ne jamais livrer 

un produit attaint de rancissement, n’est pas encore entree dans les 

mceurs et c’est la graine entiere, broyee avec sa pellicule, sa fecule et 

son huile qu’on applique, comme par le pass6, aux besoins de la mede- 

cine; on peut, d’ailleurs, reconnaitre k la presence du principe oieagi- 

neux I’avantage de s’opposer e la dessiccation de la masse emplastiquc. 

II n’est pas inutile d’entrer dans quelques details sur la fa?on de 

transmuer e, I’etat de cataplasme ce complexes vegetal: j’ai souvent vu 

des malades et leur entourage maoifester la douloureuse surprise des 

illusions perdues parce que leur medecin leur fournissait k ce sujet 

des renseignements dont le laconisme ou I’imprecision leur paraissaient 

reveler une connaissance imparfaite d’un chapitre si important de I’art 

de guerir. La technique, telle que I’indique le Codex, est des plus 

simples : on fait, avec de I’eau froide qu’on ajoule petit k petit e la 

farine, une pcite homogene et claire que Ton soumet e I’ebullilion, en la 

remnant continuellement comme une sauce blanche, jusqu’Ji boursou- 

■flement, ou bien on se contente de delayer la farine avec de I’eau 

bouillante, dans la proportion de deux parties de farine pour cinq d’eau. 

La pS,te ainsi obtenue est 6talee en une couche des dimensions et de 

r^paisseur voulues au centre d’un linge (tarlatane, mousseline, toile 

1. E. Andbe. Emploi de la farine de lin et de la farine de moutarde deshuilfea. 
Journ. de Ph. et de Ch., 1923. 

2. Benassayag. Farine de moutarde et farine de lin dfshuilees. These de Doct. 
Univ. de Paris (Pbarm.), 1928. 

3. L. Besqueut. Contribution a I’dtude de la graine, du tourteau et de I'huile de 
lin. These Doct. Univ. de Paris {Pharai.), 1931. 
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fine, etc.) dont on rabat ensuite les quatre Lords de maniere 4 ce qu’ils 

s’imbriquent largement sur une des faces dn cataplasme. C’est I’autre 

face qu’on applique sur la partie malade aprSs I’avoir, le cas 6cheant, 

arros6e ou saupoudree de substances medicamenteuses : de ces sub¬ 

stances, celle dont on a le plus souvent I’occasion de prescrire I’usage 

est la farine de moutarde : rappelons, a ce propos, qu’elle ne doit etre 

rdpandue sur le cataplasme que lorsque la temperature de ce dernier n’est 

plus quede 40“ i 45° au maximum, la formation de I’essence allylique, k 

laquelle la moutarde doit son action rubetiante, etant entravee a partirde 

50°; un autre precede consiste incorporer la moutarde S, la bouillie de 

lin, le melange variant suivant les effets qu’on veut obtenir; le plus souvent 

on le fait dans la proportion d’une partie de moutarde pour quatre de lin. 

Quel que soit le cas auquel est destine le cataplasme, on devra prendre 

garde de n’employer qu’une farine preparee le plus r^cemment possible, 

car c’est au rancissement de I’huile que sont imputables les manifesta¬ 

tions cutan6es, les pyodermites, les toxidermies si fr^quentes chez les 

malades qui ont utilise un antique produit enferme, depuis des mois, 

dans un sac de papier huileux et crevasse, au fond de I’armoire oti 

moisit la pharmacie familiale. Lorsque je prescris I’application d’un 

cataplasme, j’ai accoutume de poser cette question : «' Avez-vous de la 

farine delin? » Si, comme cela arrive le plus souvent, on me r6pond, 

avec une evidente flerte, par I’affirmative, je me hdte de dire : « Eh bien! 

jetez-la aux ordures et achetez-en de la fraiche. » L’eau qui sert k p6trir 

la pdte devra etre prealablement bouillie et decantee, ses 616ments cal- 

caires 6taient defavorables I’hydratation du mucilage. Enfin, on pros- 

crira les vieilles loques, les chiffons de rebut, les « decrochez-moi-ga » 

sordides, poussiereux et bact6riferes que toute bonne mere de famille 

tient en reserve sous le nom pompeux de « toiles k cataplasmes » pour 

les remplacer par des linges d’une minutieuse proprete, voire meme 

sterilises au moyen d’une ebullition prolong^e, si le lopique doit 6lre en 

contact avec des plaies, des parties enflammees, excoriees ou ulcer6es. 

En observant ces precautions, on pourra recourir au cataplasme de 

farine de lin dans tous les cas, m6dicaux et chirurgicaux, justiciables 

d’un pansement Emollient et aseptique, lorsqu’il s’agira, par example, 

de favoriser le reldchement des tissus, de rdduire I’inflamination, de 

stimuler le bourgeonnement d’une cicatrice, de hdter Tissue d’une for¬ 

mation purulente, la resorption d’une lymphangite, la chute des croiites 

dorees d’un impetigo. L’ostracisme, en des circonstances de ce genre, 

ne vise que le cataplasme systematiquement sale cher k nos ancetres; 

prepare avec tous les soins qui peuvent assurer sa stdrilitS, rien ne 

s’oppose, ainsi que Tout demontre les experiences de MM. R. W. Lovett (') 

1. R. W. Lovett. The flaxseed meal poultice as a sterile dressing. Boston Med. 
and S'lrg. Joarn., 1896. 
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et Rogers {■), a ce qu’on lui assigne une place parmi les agents de 

I’asepsie. On ne pent, d’ailleurs, invoquer, en sa faveur, de t6moignage 

plusautoris6 que celui qu’a rendu de son efficacitS, dans le traitementdes 

foyers intlainmatoires, un chirurgienaussi Eminent que le D’’ G. Metivet: 

« A vouloir, dit-il, en 1925, vanter les bienfaits du cataplasme, on risque 

fort de passer pour un chirurgieu malpropre, ami du paradoxe et de 

I’originalite. Et cependant tout ce que j’ai vu depuis plusieurs ann^es 

me confirme dans cette opinion que le vieux cataplasme h base de tarine 

de lin est un excellent agent therapeutique. Jel’ai employ^ comparati- 

vement avec les pansements humides chez de nombreux malades (parmi 

lesquels des medecins) et j’ai pu constater que tous pr6f6raient le cata¬ 

plasme au pansement humide : son action analg6siante et resolutive est 

certainement remarquable. L’usage du cataplasme n'esievidemmentpas 

indispensable dans le traitement local des foyers inflummatoires, inais 

je pense que les critiques qui ont 6te formulees centre ce vieil agent de 

la therapeutique sont d’ordre plus sentimental que scientiflque et je suis 

certain que ceux qui I’utilisent ne songent pas k I’abandonner (*). » 

Lorsque le cataplasme de farine de lin est appele k remedier k I’dle- 

ment douleur sans entrer en contact avec un epiderme entame ou 

malade, les precautions d’asepsie pourront 4tre moins rigoureuses; on 

substituera alors avantageusemeut Jila tarlatane ou ci la toile, pour ren- 

fermer I’emolliente bouillie, la flanelle, suivant un precede employe en 

Angleterre. On prepare un sac de flanelle rectangulaire cousu de trois 

c6t6s seulement, le quatrieme restant ouvert; on adapte I’un de ses 

bords une bande de flanelle haute de 4 e 5 centimetres de fagon e ce que 

ce bord puisse etre rabattu quand le cata.plasme est rempli; un cordon 

est fix6 cl chacun des quatre coins pour assurer le maintien du panse¬ 

ment. On verse la bouillie de lin dans le sac prealablement chauffe 

devant le feu et dont la partie qui deborde est rabattue et rapidement 

cousue; puis on I’enveloppe dans un autre morceau de flanelle egale- 

ment chaud. Ainsi prepare, le cataplasme pent 6tre applique bouillant 

sur la partie maladesans crainte de brdlure; les deux couches de flanelle 

qui sont d’abord seches permettent Ji la chaileur d’arriver graduellement 

jusqu’i la peau; I’humidite les traversant, elles deviennentbons conduc- 

teurs, la chaleur passe plus rapidement, maisson developpement s’opfere 

petit petit, assez lentement pour ne causer aucune sensation douloureuse 

et pour produire, au contrair e, une impression d’adoucissement et de bien- 

etre (o/soothing and comfort). En outre, le cataplasme se conserve plus 

longtemps chaud et la necessite de le renouveler est moins fr^quente (*). 

t. Roobbs. The use of poultices and wet dressings -in surgery. Northwest Lancet 
Saint-Paut, 1894. 

2. G. Metivet. Quelques reflexions sur le traitement local des foyers inflamma- 
toires. Journal medical franqais, novembre’1'92S. 

3. How to make a poultice. The practitioner, tendon, 1882. 
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Toutes les affections qui se traduisent par du spasme ou de la dou- 

leur peuvent bdneficier de ce topique dont dl suffit d’avoir un 

jour eprouve les effets au cours d’une gastralgie, d’une poussifie d’ente- 

rite, d’une crise nbphretique, d’une arthralgie, d’un lumbago, etc., pour 

rendre hommage k ses vertus sedatives. Ici encore J’invoquerai 'I’elo- 

quent temoignage d’un des maltres de la clinique, le D"^ Louis Ramond, 

qui, dans une remarquable 6tude sur le lumbago, a fait en ces termes 

I’eloge du cataplasme de farine de lin •, « Localement, sur la region 

lombaire, ce qui me paralt soulager le mieux, inddpendamment des 

injections intramusculaires, ce sont les applications humides chaudes, 

les compresses chaudes, le ouataplasme chaud ou, mieux encore, le bon 

vieux cataplasme de farine de lin de nos grand’mferes., bien chaud, 

simple ou laudanis6. Les autres applications calmantes telles que les 

boules d’eau chaude, le cataplasme 61ectrique, les douches d’air chaud 

ou encore les onctions avec des liniments h i’huile de camomille cam- 

phree, au baume tranquille, au chloroforme ou au laudanum mfeles 

d’huile de jusquiame m'ont paru moins sedatifs de la douleur que 

I’humidite chaude du cataplasme (*). » 

Parmi les affections tributaires de cet antique traitement, il faut en 

mentionner une de connaissance toute moderne : la cellulite. Les 

rbsultats seront particulierenient satisfaisants si au lin on associe le 

lierre dont j’ai signale I’efficacit^ pour assouplir les nodosit^s et les 

placards, faire diminuer I’emp^tement et calmer les ph6nomenes dou¬ 

loureux qu’occasionnent les reactions neuro-tissulo-vasculaires (*). On 

pourra soit « tartiner » le cataplasme d’une couche de la pommade 

suivante : 

Alcoolature de Jierre grimpant.10 grammes. 
Essenoe d'origan.XX gouttes. 
Lanolme.10 grammes. 
Vaseline..80 grammes. 

soit incorporer au lin un quart de feuilles fraiches de lierre hachees, 

soit, ce qui est.le precede le plus simple et le plus pratique, employer, 

pour preparer labouillie, une decoction concentrde de laplante. 

On voit que, si le cataplasme de farine deslin a eudes dbtracteurs, il 

rallie encore, dans le monde medical, des partisans et non des moindres, 

et qu’on pent, sans 6tre accuse de verser dans la seritimentalite ni dans 

Tobscurantisme, manifester quelque gratitude pour sa chaude et paci- 

fiante onctuosite, lorsqu’app,ret6 par des.mains habileset secourables il 

Templit son humble Uche dans la lutte centre la souffranceet d6couvre 

1. Louis Ramond. Lumbago. Journ. de nied, at de ebir. pratiques, 25 avril 18^. 
2. H. Leolerc. Un emploi thArapeutiqne du lierre. Sec. de Vberap., 10 d^oembre 

i930; 'Einptoi du lierre dana les cellUliteB. La Presse JledieaJe, 9 dteembre 1931. 
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aux yeux de ceux dont la maladie 6treint la chair des horizons qu’6gaye 

un pen d’azur, cet azur celeste, mdlancolique et doux, ou semble avoir 

d6coup6e la pale Qeur du lin. 

Henri Leclerc. 
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1° LIVRES NOUVEAUX 

RONDEAU DU NOYER (M.). Histoire naturelle des Cestodes en 
g^n^ral et des principaux Cestodes parasites de I'Homme. 
167 pages avec 164 figures ou microphotos, Paris, 1931. — On ne serait pas 
plus embarrasse, a Regard des vers Cestodes, s’ils nous etaient venus d’une 
autre planfete. Sans doute, il est plausible de les situer parmi les vers (ce 
qui n’est pas dire beaucoup plus qu’au temps de Linne) au voisinage des 
Turbellari6s libres et carnivores, dont quelques-uns sont si curieusement 
depourvus de tube digestif (mais non de bouche), alors que d’autres offrent 
des examples de parasitisrae au moins externe. Mais cette comparaison, 
comma toutes celles qu’on peut faire, tourne court. Les Cestodes n’offrent 
aucune prise a I’orientation, faute d’extrdmit6s et de faces pouvant servir de 
repferes, leur texture histologique est trfes speciale, leurs embryons n’appar- 
tiennent qu’ci eux. Pour ne rien dire du point le plus obscur, qui est leur 
mode de nutrition; personnen’est dupe (espdrons-le du moins) del’expression 
si creuse et irritante : se nourrir « par osmose » qu’on leur applique si souvent, 
mais on trouve encore, comme article de foi, I’assertion qu’ils doivent leur 
agastrie A une « degradation » d’ordre parasitaire, sans remarquer que leurs 
co-locataires Tremalodes n’ont subi rien de semblable. Si leur bourgeonne- 
ment sexuA rappelle la strobilisation des meduses AcalAphes, et aussi les 
chaines des myrianides (qui vivent librement), ce bourgeonnement exasperA 
a quelque chose de nAoplasique, qui se traduit par une richesse exception- 
nelle du ruban en glycogAne. 11 s’agit d’un groupe d’animaux tres secrets, 
tres isolAs, d’un intArSt exceptionnel, qui ne sont pas estimAs A leur prix, et 
pour lesquels il ne serait pas trop des efforts conjuguAs de toutes les sciences 
biologiques (prAalablemenl purgAes de tout fmalisme). 

L’excellent travail de M. Rondeau du Noyer ne vise pas des fins aussi ambi- 
tieuses. C’est une mise au point, fortifiAe de longues reclierches personnelles, 
des connaissances Aparses et fort inAgales que nous possAdons sur ces vers; 
ils sont aujourd’hui 2.000, et 1/100 seulement, peut-etre, reprAsente autre 
chose qu’une trouvaille de hasard, pourvue d’un nom. 

La premiAre partie de I’ouvrage est consacrAe aux Cestodes en genAral, les 
especes parasites de I’Homme faisant I’objet d’une seconde partie. Il n’est pas 
exagArA de dire que beaucoup de conceptions fausses relatives aux Cestodes 
sont nees de la considAration exclusive de ces derniAres, et surtout des 
grandes espAces rubanees de TAnias, qui ne sont pourtant qu’uiie portion 
infirae du groupe. L’ouvrage de M. Rondeau du Noyer sera trAs propre A dis- 
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siper ces illusions. On y verra, peut-6lre un peu succinctement et a condition 
d’etre un peu initio dejS, quelle etonnante variety de forme, de taille, d’appa- 
reils de fixation, presentent les Ceslodes, on y trouvera i leur place les si 
remarquables Cestodaires, non segmentes, ne comportant qu’un seul ensemble 
genital, et dont I’embryon lycophore a jusqu’a dix crochets. On remarquera 
parmi eux quelques genres ^voluant chez les Oligochetes d’eau douce, et 
qu’on s’accorde £ considerer comme ne ddpassant jamais le stade larvaire. 
Personnellement, nous penserions volontiers que le groupe tout entier des 
Cestodes ne comporte aucuii adaltc veritable, et qu’il s’agit d’un cas collectif 
de ndot^nie. On salt qu’on nomme ainsi le fait d’un d^calage tel, entre soma 
et germen, que le second prend hdtivement toute la substance disponible, le 
premier ne rdalisant plus sa forme. Les examples de neotdnie abondent, avec 
des degres si divers qu’ils ne sont pas toujours comparables. II faut avant tout 
se garder de croire qu’ils sont lids au parasitisms, le cas le plus classique 
dtant celui des Batraciens Uroddles, en particulier des Axolotls-Amblystomes. 
L’hypothese est sans doute bardie, mais infiniment moins que n’est la mor- 
phologie d’un Gestode par rapport aux modules d’animaux « conformistes »; 
elle soulfeve d’ailleurs un probldme de premier ordre, caraucun animal n’est 
ndotdnique sans cause, et les Batraciens nous ont enseignd que des hormones 
avaient leur mot k dire dans leur cas. II est entendu qu’il n’y a point d’hor- 
mones isolables chez les Invertdbrds, mais cela ne rdsout rien. 

La seconds partie de I’ouvrage est une dtude tres fine, trds detaillde des 
espfeces classiques parasites de THomme. On y lira avec plaisir, et avec fruit, 
la description anatomo-histologiquedesBothriocdphales et des Tdnias, terrain 
sur lequel I’auteur a trouvd le moyen de ddcouvrir d’importants ddtails ind- 
dits, par example le sphincter vaginal qui distingue si clairementT. saginata. 
Trfes interessante est aussi revolution des Sparganuni; ces singuli^res larves 
plerocercoides sont capables de scissiparit^ et de rSencapsulement, ce qui 
represents pour un Gestode les deux p61es extremes de ropporlunisme, mais 
ce qui cache surtout de trSs importantes questions quant a I’essence mSme 
du parasitisms. M. Bondeau du Noyer a illustre son travail avec une grande 
(et heureuse) profusion de figures originates (164), d’ailleurs excellentes et 
vraies. Elies remplacent heureusement les vieux cliches classiques vraiment 
un peu fatigues. 11 s’agit d’un ouvrage excellent, qui a necessite un labeur et 
un soin considerables. Tons ceux qui connaissent I’auteur, sa science pro- 
fonde, son habilete d’histologiste et d’experimentateur, n’auront aucune peine 
4 souscrirea cette conclusion. Nous qui lui sommes lie par vingt-cinq ans de 
fidble amitie, qui savons quels tresors de devouement silencieux (et desinte- 
resse) il a prodigues a notre Faculte pour combler la carence — si fAcheuse — 
d’un enseignement pratique d’ordre zoologique, sommes heureux de rendre a 
cette occasion pleine justice k ce beau travail, si riche et si plein. 

H. Goutiere. 

MOLLIEX (P.). — Rccherches biocliimiques sur la nutrition 
azot^e du « Baciiius foecalis alcaligenes ». These Doc. Univ. Sc. 
Paris. Lefranqois, edit. Paris, 1932. — Ge Bacillus foecalis alcaligenes est un 
germe peptolytique, trfes voisin du bacille d’ERERin et qui est I’agent de 
diverses affections intestinales 4 formes paratyphoides. Gomme le bacille 
typhique, il se trouve dans le sanget les selles, et peut etre isoie par hemo- 
culture et culture sur geiose lactosee tournesolee. Dans les eaux, il se 
recherche egalement par la methode des bouillons pheniquAs. 

Le travail de M. Molliex a surtout pour but d’etudier la nutrition azotee de 
la bacterie. Il utilise a cet effet des milieux liquides ajustAs 4 un pH de 7 4 

Bull. Sc. Pharm. (Aout-Seplembre 1932). 33 
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7,5 et litre, avant el apres culture, I’azote total, I’azote restant apres Elimina¬ 
tion des corps microhiens, I’azote titrable au formol, I’azote amine et I’azote 
ammoniacal, dont il etablitles rapports respectifs. 

Faisant varier la nature des milieux, il constate que le microbe ne sEcrfete 
pas de diastases dEcelables (endo- et exodiastases). Dans une solution de 
peptone pepsique, la culture provoque I’abaissement du taux de I’azote 
total et I’augmentation de I’azote aminE et de I’azote ammoniacal. En prEsence 
de peptone pancrEatique, I’azote total et I’azote aminE diminuent, I’azote 
ammoniacal augmente. Il en est de mEme avec une peptone de caseins, 
quoique avec une moindre production d’ammoniaque. Un milieu A base d’au- 
tolysat de levure convient bien Ala culture du bacille qui, des le dEbut, 
consomme en abondance I’azote aminE. G’est le contraire qui se produit avec 
le bouillon de viande ou I’azote amine augmente. Sur decoction de haricots, 
la culture est rEguliere, mais, fait sans precedent, I’azote ammoniacal est 
amplement consomme, ce qui est remarquable de la part d’un organisme, 
normalement gros producteur d’ammoniaque. 

Le Bacillus fcecalis alcaliijenes tEmoigne d’ailleurs d’un certain eclectisme 
vis-A-vis des diverses formes de I’azote amine qu’il ne consomme pas indis- 
tinctement. 

En rfegle genErale, il manifeste toujours, au debut des cultures, une 
periode de grande activite, caractErisEe par une brusque chute de I’azote 
total et de I’azote amine et une ElEvation du taux de I’azote ammoniacal. 

L. Lutz. 

RABAUD (Etienne). Le transformisiue, 1 voL, d06 pages. Presses uni- 
versitaires de France, Paris, 1932. — Pour repondre A une campagne anti- 
transformiste entreprise depuis quelque temps, a un point de vue purement 
mEtaphysique, en marge des fails vEritablement observes, I’auteur a procEde 
A une trAs brEve raise au point des problEmes fondamentaux du transfor- 
misme. Les donnEes incontestables fournies par la morphologie des formes 
adultes ot fossiles, des embryons, des types lacvaires, les rapports fonc- 
tionnels des organes et les rapports des organismes avec le milieu extErieur 
permettent de faire justice de certaines assertions, celles de Vialleton par 
example, selon lesquelles il n’existerait aucun intermEdiaire vrai entre un 
petit nombre de « types morphologiques » evoluant sous I’inlluence d’uue 
« force interne >i. La doctrine transformiste envisage autre chose que la 
parentE des organismes; elle montre encore comment et sous quelles 
influences ceux-ci se sent constituEs et diversiflEs. R. S. 

WEITZ (Dr R.). Formulalre des medicaments nouveaux pour 
1933, 36« edition. PrEface de M. leprofesseurP. Carnot, 1 vol. in-16, 532 pages. 
Prix : 36 francs. J.-B. Bailliere et fils, Editeurs, 19, rue Hautefeuille, Paris. 
— L’accueil si favorable fait A ce volume au cours des dernieres annees a 
prouvE que celui-ci rEpondait rEellement A un besoin. 

Lesnombreux chapitres des cinq Editions prEcEdenles ont ete maintenus, 
revus, et souvent augmentes dans cette 36' Edition. Parmi les nouveaux 
mEdicannents dEcrits en 1932, avec leurs principales proprietEs, indications 
et posologies, citons : des sEdatifs, comme le dioxypyramidon, I’Ether 
dibromo-dihydroeinnamylique du bornEol (adamone), la genomorphine, 
I’hypalAne; un bypnotique : le pernocton; des anesthEsiques locaux : laro- 
caine, pantocaine et pauthEsine; un rEgulateur cardiaque : I’isovalErianate 
neutre de spartEine; des mEdicaments destinEs au traitement des affections 
pulmonaires ou tuberculeuses : allophanate de guethol, chlorhydrate de cho- 
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line, lipaurol, molene (d6riv^ du molybdfene), I’Sosinate de cesium, le nfio- 
aiitiraosan (fouadine), I’orsanine sodique, le rhodanate de potassium, I’oros- 
miol (sapoide d’or et d’osmium) : trois nouveaux produits « de contraste » 
pour la radiologie ; iodo-m4thane-sulfonate de sodium (abrodil), t^n^bryl, 
uro-s6lectan; deux drogues vdg^lales M’harmine (ou banistdrine), I’extrait de 
feuilles d’artichaut. 

Les nouveaux produits d’origine biologique sent : le bacteriophage, le 
coaguUne, I’estomac de pore, le foie de veau (methode de Whipple), I’hypo- 
physe, le sdrum active de genisse, le serum de jeunes bovides. 

D’autres produits ont etd rattaches aux paragraphes dej4 existants. 
Un Repertoire special donne la synonymie de 1.400 noms chimiques ou 

denominations deposees, et une table alphabetique trbs complete termine 
fouvrage. 

Le Ires vif desir de donner des renseignements complets et precis qui 
anime I’auteur, le tres grand souci de I’exactitudc qu’il apporte dans la 
redaction du Formulaire sont un sur garant du succes qui attend cette 
36® edition. R. S. 

DESGREZ (A.) et RATHERY (F.). Pormulaife Boiiclini'dat, 37* edition, 
I vol. in-S”, 986 pages. Prix : 40 francs, Alcan, edit., 108, boulevard Saint- 
Germain, Paris. — 11 est peu de llvres en medecine qui aieht conserve aUSsi 
longtemps la faveur du public. A. BoUchardat n’a cesse durant toute sa Vie 
de mettre an point et d’ameliorer son Formulaire h rhaque noUvelle edition. 
Son fils, G. Bouchardat, continua I’oeuvre paternelle et maintint I’ouvrage, 
soit seul, soit en collaboration avec F. Rathery, au conrant de toutes les 
•decouvertes modernes. Mais il se rendit compte qu’une refonte generale de 
I'ouvrage etait indispensable. II comptait la faire lorsque la guerre vint inter- 
rompre tout travail scientifique. Ce travail vient d’etre effectue par A. Des- 
GREZ et F. RAtHERY. 

A. Desgrez s’est occupe de toute la partie chimique et pharmacologiqtie. 
II a conserve I’idee directrice et le plan de Bouchardat; les medicaments ne 
sont pas classes comme dans la plupart des autres formulaires par ordre 
alphabetique, mais d’apres leurs proprietes. Sans doute, I’ordre alphabe¬ 
tique, peut-etre, parait au premier abord plus commode pour le praticien, 
mais en rOalite il n’a rien de scientifique et, surtout, il prive le medecin de 
renseignements importaots. Pour se retrouver plus aisement dans la poso- 
logie, les auteurs ont fait imprimer a la table des matieres en caraetferes gras 
le numero de la page qui correspond k cette posologie. 

Toute la partie concernant la thOrapeutique proprement dite est I’ceuvre de 
F. Rathery. La refonte est complete et si, en pieux hommage envers celui 
qui le premier a dOfinitiveraent fixe le regime du diabfete simple, une large 
part a ete conservee a I’oeuvre de Bouohardat, la plupart des chapitres sont 
ici entiferement nouveaux. Le Memorial iberapeutiqne a ete complfetement 
refait. Sous une forme concise mais complete, on trouvera 14 lous les ren- 
seignements qui peuvent etre necessaires. Les maladies sont classees par 
ordre alphabetique afm de rendre plus ais4e toute recherche; il s’agit la d’un 
veritable petit Mvre de thdrapeutique pratique dont futility ne saurait 6tre 
contestde. 

Cette 37* edition comporte toute une sdrie de notices faites dans un but 
exclusivement pratique concernantTa medecine thermale avec ses indications 
spdciales, les medications biologiques (s^rothOrapie, vaccination, bact4- 
riothdrapie, transfusion sanguine, opothdrapie), les regimes, les procOdds 
pratiques de desinfection, les proeddds physiolhdrapiques, les intoxications 
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et leurs traitements, les accidents causes par les agents physiques : asphyxre^ 
submersion, Electrocution, etc. 

Les auteurs se sont assurE la collaboration du D' Henbi Desghez, radio¬ 
logists des hbpitaux, qui a Ecrit les deux chapitres concernant releclrothe- 
rapie et la therapeutique par les radiations, et celle du D' Langeau qui a traitE 
la thErapeutique psychiatrique. Eiifln le medecin trouvera, dans cet ouvrage, 
toutes les indications utiles concernant les certificats mEdicaux. 

L’idee directrice n’a cessE d’Stre celle de fairs oeuvre utile et pratique. 
Les auteurs ont voulu que dans ce petit livre le mEdecin put trouver touted 
les indications qui pourront lui Eire nEcessaires dans I'exercice de sa pro¬ 
fession. 

Le Formulaire Douohardat ainsi rEnove restera bien conforms auxidees de 
son createur : il trouvera prEs des praticiens le mEme accueil qui n’a cesse 
de lui Eire fait depuis plus de quatre-vingt-dix ans. R. S. 

WILDEMAN (E. de) et STANER (P.). Contribution it I’^tude de la 
tlore du Katanga. Supplement IV, 1 vol. grand in-S®, XVII-117 pages, 
Etablissements Va.n Kkerberghen et fils, Bruxelles, 1932. — En 1921, 
M. E. DE WiLDEMAN entrepi’it la publication de la flore du Katanga dont il 
poursuit activement I’Etude avec ses collaborateurs. Le prEsent volume, qna- 
triferae supplement du travail primitif, cite les noms de 500 plantes parmi les- 
quelles beaucoup sont signalEes pour la premifere foisau Congo et au Katanga. 
L’ouvrage comprend d’abord un tableau des noras indigenes, en regard des- 
quels sont indiquEs les noms latins et les families, puis I’EaumEration systE- 
matique par families, enliii une table alphabEtique des noms de families, 
genres, especes cites. Ge livre, de consultation courante pour ceux qui 
s’adonnent a la flore des pays tropicaux, prEsente un interfit particulier au 
point de vue matiere mEdicale, car il indique um grand norabre d’especes 
toxiques ou utilisEes dans la tbErapeutique indigene, et dont I’Elude chimique 
serait reellement originate. M.-Th. FnANgois. 

2“JOURNAUX- REVUES -SOCIETES SAVANTES 

Cbimie ginerala. 

Les sels cuivriques de I’bcide quinol^ique. Dubsky (J. V.) et 
Okac (A.). Collection Trav. alum, de Tchecoslovaquie, 1931, 3, n° 10, 
p. 466-479. — AprEs avoir rappelE le mode de prEparation de I’acide quino- 
lEique C’H’NO*, les auteurs dEcrivent les quinoleates acides de sodium et 
d’argent, le quinolEate diargentique, le quinolEate normal et le quinolEate 
acide de cuivre, les quinolEates cuprisodique, cupripotassiqne et cupri- 
ammonique. R. Wz. 

Recherches sur les thiazols. XVII. Rapport eiitre la constitu¬ 
tion et la couleur dans le groupe de la tliioflavine. Bogeht (M. T.) 
et Taylor (W. S.). Collection Trav. chim. de Tchecoslovaquie, 1931, 3, n° 10, 
p. 480-498. — Preparation de nouveaux coinposEs et^description de nouveaux 
modes de synthEse dans ce groupe qui comprend’de nombreuses matiEre» 
colorantes. R. Wz. 
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Etudes dans la s6rie des sucres-alcools. Valentin (F.). Collection 
Trav. cbim. de Tcheooslovaquie, 1931, 3, n” 10, p. 499-513. — Preparation 

•des ethers monotrityliques on ditrityliques des sucres-alcools en appliquant 
ceux-ci la rfesle d’HELFERica; action du chlorure de trityle, ou triphenylchlo- 
romethane, G1.C(C®H'’)* pour la formation d’ethers trityliques aux depens des 
oxhydryles des fonctions alcool primaire. Le rendement atteint dans certains 
cas 90 “/o- Ont ete ainsi obtenus les mono-ethers trityliques de la rhamnite, 
de la fucite, de I’epirhamnite, de la rhamnohexite, les di-ethers de la meso- 
erythrile, de I’adonite, de la xylite, de I’arabile, de la mannite, de la sorbite, 
de la glucoheptite, du glycol ordinaire, enfm un ether tetrasubstitue : la 
tetratrityl-pentaerythrite. R. Wz. 

Surles aldehydes a |3-6thyI6niquesft cliainelin^aire. Delaby(R.) 
et Guillot-Allegbe (M“” S.). C. R. Ac. Sc., 1931, 192, n” 23, p. 1467. — Ces 
aldehydes ont ete obtenues avec un assez bon rendement par oxydation des 
alcools correspondants par le melange sulfochromique a basse temperature. 
Elies sont relativement stables et distillent sans decomposition a la pression 
atmospherique ; elles ne donnent pas lieu h des polymerisations du genre de 
celles de I’acroieine. 

Sur Taction du dicliloro-1-3-propane sur les phtinols sod6s 
Bert (L.). C. R. Ac. So., 1931, 192, n” 24, p. 1565. — La condensation du 
dichloro-1-3- propene avec les phenols sodes fournit les oxydes mixtes d’aryle 
et de (3-chlorallyle RO.GH*.GH=CHCl. P. G. 

La transformation des alcools polyatomiques en mono- et 
polychlorhydrlnes correspondantes au moyen du chlorure de 
thionyle. Garre (P.) et Mauclere (P.). C. R. Ac. Sc., 1931, 192, n° 24, 
p. 1567. — Le chlorure de thionyle, utilise en presence de pyridine, permet 
de transformer les alcools polyatomiques successivement en monochlorhy- 
drines et polychlorhydrlnes correspondantes, a condition que le chlorure 
forme soit stable, et que I’alcool ne soit pas deshydrate par le reactif. La gly¬ 
cerine a puStre transformee successivement en mono-, di-et trichlorhydrines. 

P. G. 

Procdde de separation des er6sols et proprietds du meta- 
-crdsol pur. Darzens (G.). C. R. Ac. Sc., 1931, 192, n<> 25, p. 1657. — Le 
procede de separation repose sur la propriete du metacresol de donner une 
combinaison complexe avec I’acetate de sodium anhydre, et sur celle du 
paracresol de donner de mSme un complexe avec I’acide oxalique anhydre. 
Le metacresol pur fond a IP’S. P. G. 

Sur le camphocarbonate d’argent. Organosols ehimiques 
d’argent. Picon (M.). C. R. Ac. Sc., 1931, 192, n” 25, p. 1660. — Le campho¬ 
carbonate d’argent, en solution dans le benzfene, le chloroformeou le sulfure 
de carbone, se colore au cours des differentes manipulations qu’on lui fait 
subir en donnant un produit colloidal; ce collolde paraitetre, non de I’argent 
a retat metallique, mais une combinaison riche en metal contenant toujours 
une petite quantite d’oxygene ou de soufre. P. G. 

Sur la eyclohexanedione 1-3 ou dihydropyrocat6chine. 
Urion (E.). C. R. Ac. Sc., 1931, 192, n“ 25, p. 1662. - Gette dicetone a ete 
isoiee parmi les produits de Taction du cuivre reduit sur le divinylglycol. Elle 



BIBLIOGflAPHlE ANALYTIQUB 

se comporte dans ses reactions tant6t comme une a-dicetone, taiitot comme 
un dnol. P. C. 

Rechercbes sur les Iiydrocarbupes color^s : un bydrocai-bur& 
violet, Dupraisse (C.) et Badoche (M.). C. R. Ac. So., 1931, 193, 
n® 14, p. 529. — L’iodod4ph4iiylorubrfene, traite par I’^thylate de sodium, 
fournit un carbure C”H“, ayant deux atomes d’hydrogene de moins que le 
d6ph6nylorubr6ne. II se presents en cristaux marron tres foiled, fondant a 
270-271“; ses solutious dilutes sont franchemenl violettes. Le nouveau corps 
serait un phenyidnedipheiiylflibeBzobifulvene. P. C. 

Reduction du cyanurede mercure par l’4tain en pr^seneede 
oertainis sels ni6lailiques. Golse (J.). C. R. Ac. Sc., 1931, 193, n“ 21, 
p. 1016. ^ L’dtain, qui est sans action surles solutions neutres de cyanurede 
mercure, decompose cette substance lorsqu’elle se trouve associde i certains 
sels; I’acide cyanhydrique est libdrd et le mercure passe d I’etat metallique, 
en mdme temps que I’dtain se transforme en hydroxyde. Cette reduction du 
cyanure de mercure par I’dtain s'observe en presence des chlorures alcalins, 
des azotates alcalins et alcalino-terreux, des sulfates alcalins, de zinc et de 
magndsium. Au contraire, en presence des bromures ou des iodures alcalins 
et alcalino-terreux I’attaque n’a pas lieu. La rdduction du cyanure de mercure 
pent s’expliquer par la formation de sels doubles qui fait apparaitre dans la 
solution des ions mercuriques; au contraire, dans le cas des iodures et des 
bromures, le mercure se trouve sous la forme d’anions iodoroercuriques ou 
bromomercuriques. P. C. 

Sur led^doublement des dtbers-sels par les alcools en milieu 
faiblement alcaliu. Bellet (E.-M.). C. R. Ac. So., 1931, 193, n“ 21, 
p. 1020.— II semble dSmontiA que, toutes les fois qu’un 6ther-sel d’alcool a 
poids moMculaire elev6 se trouve en presence d’un alcool de poids moldcu- 
laire plus faible en milieu legferement alcalin, il se fait entre les deux alcools 
uue transposition mettant en liberty I’alcool a poids moleculaire 61eve. 

P. C. 

Sur la preparation de ra-pbenyietbylamine et son dddouble- 
ment en constituants actifs. Andre (E.) et Vernier (C.). C. R. Ac. Sc., 
1931,193, n“ 23, p. 1192. — L’a-pb4nyl6thylamine a 6td obtenue par Taction 
de Thexamethyleneamine sur le bromure secondaire de phenyl^thyle. La base 
obtenue a 6t6 d^doublSe en ses constituants actifs par Taction conjugu^e des 
aeides /-quinique et d-tartrique. P. C. 

Sur ies glyedropbospbomolybdates. Fikuey (P.). C. R. Ac. Sc., 1931, 
193, n“ 25, p. 1350. — Eth^rifie par la glycerine, Tacide phosphorique con¬ 
serve, bieu qu’atttoude, la propri6t6 de former des complexes avec Tacide 
molybdique. Deux de ces complexes ont pu 6tre Isolds 4 T4tat cristallisd, le 
^^glyoeropJiospbomoiybdate de sodium et le ^^glycerophospbomolybdate de 
potassium. P. G. 

Reeberehes sur ies oJtydes organiques dissociables : corps 
pr^sentant l'o.vydabilit6 reversible en solutions aqueuses. 
Dofraisse {t^) et Drisch (N.). C. R. Ac. Sc., 1931, 194, n“ 1, p. 99. — L’oxyda- 
bilit4 reversible des rubrfenes peut, comme celle de Themoglobine, se mani- 
fe,ater dans les milieux aqueux. Les essaiaont 6t6 faits avec le sel de sodium 
de Tacide rubrfenedicarbonique, obtenu par Taction de Tanbydride carbo- 
nique sur le dimagnesien du dibromorubrene. P. G. 
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Sui* la d6s«lfliydralalion potassique de qnelqnes mercaptans 
arylalipliatiqnes. Paltbay (L.), Sabetay(S.) ei Sontag(M*'* D.). C. R. Ae. 
Sc., 1931, 194, n" 1, p. 102. — Les mercaptans primaires, en position p par 
rapport au reste phfnyle, se d^sulfhydratent beancoup plus facilement que 
les autres mercaptans arylaliphatiques. Le ph6nomJne est analogue 4 celui 
qui se passe avec les alcools correspondants. P. C. 

Chimie blologique. 

Une 6tude critique de la reaction color6e au trichlorure 
d’antimoine pour la caract^risation de la vitamine A. A critical 
study of the antimony trichloride color test for vitamin A. Erode (W. R.) et 
Magill (M. A.). Joiirn. of hiol. Cliem., 1931, 92, n" 1, p. 87. — La reaction 
colorfie de I’huile de foie de morue (par example) trait^e par le trichlorure 
d’antimoine en solution chloroformique montre au spectrophotomfetre la pre¬ 
sence de deux bandes d’absorption. Tune i S78 m. p, I’autre a 608 m. p. Mais 
la teinte bleue disparait avec le temps et vire au rouge, tandis que se d§ve- 
loppent deux bandes nouvelles dans les regions de 472 et 832 m. p. 

R. L. 

Diminution dn chlore dos^ apr^s dessiccation des tissns et 
du sang. Diminution in chloride measurement after drying blood and 
tissues. SuNDiRMAN (F. W.) et Williams (P.). Journ. of bioL Chem., 1931, 92, 
n“ 1, p. 99. — Les ^chantillons dessdch^s de sang ou de tissus paraissent 
moins riches en chlore que les mfimes dchantillons analyses frais. II n’en est 
rien, car il sufflt de laisser en contact les 6chantillons dessdches avec un peu 
d’eau, pour leur permettre de se r6hydrater, et les rfisultats redeviennent 
identiques. II semble que les graisses ou les acides gras interviennent ici 
pour gftner la reaction au cours de la destruction des matieres organiques. 

R. L. 

L’ergost^rol non irradi6 est-il absorbable? Is unirradiated ergos- 
terol absorbable? ScHONHEiMER (R.). Journ. of bioi. Chem., 1931, 92, n“l. Sc. 
Proceed., p. v. — La structure moldculaire des stdrols influe grandement sur 
I’assimilation de ceux-ci par I’organisme. Si I’ergost^rol irradid est incontes- 
tablement utilisd, il ne semble pas en etre de mdme de I’ergostdrol non 
irradid. On pent se demander dans ces conditions si I’ergostdrol est synthi- 
tisd par les animaux de la radme fa^on que par les vegdtaux. Les essais prded- 
dents ont dtd poursuivis sur des souris, des rats et des lapins. R. L. 

EfTet de Fadministration dlinile min^rale sur I’utilisation 
dans r^conomie de la vitamine A de la graisse de beurre. The 
effect of mineral oil administration upon the nutritional economy of the 
vitamin A from butter fat. Jacesom (R. W.) Journ. of biol. Chem., 1931, 92, 
n" 1, Sc. Proceed., p. vii. — Une diminution dans I’utilisation de la vita- 
mine A de la graisse de beurre est obtenue, chez le rat, quand on administre 
soil en mdme temps, soit sdpardment, I’huile minerale (celle-ci dtant donnde 
4 la dose de 0 cm^ 5 pendant soixante-quinze jours). 

EfTet sp^eifique de la vitamine B sur la lactation, la crois- 
sanee et la composition cliimique dn sang. The specific effect of 
vitamin B on lactation, growth, and blood chemistry. Sure (B.), Smith (M. E.), 
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Kik (M. C.) et Walker (D. J.). Jourii. of hiol. Chein., 1931, 92, n" 1, Sc. Pro¬ 
ceed., p. VIII. — Si on donne une ration privee de vitamine B a des rates 
allaitant leurs petits, on note en sept k quatorze jours une mortalite des petits 
atteignant 70 a 100 “/o. Chez les jeunes rats sevres, I’addition de vitamine B 
specifique permet une augmentation de croissaiice de 40 k 60 °/o; I’addition 
du complexe vitamine B donne, dans les mSmes conditions, une augmenta¬ 
tion de la croissance de 50 4 iOO L’addition de vitamine B specifique pro- 
duit une legfere augmentation de I'azote non proteique dans le sang; I’addi- 
tion du complexe vitamine B est suivie d’une faible Elevation dans leschiffres 
trouves de la l^cithine et des acides gras dans le sang, ainsi que de leur indico 
d’iode. R. L. 

Vitainine D et conservation du calcium chez le rat adulte. 
Vitamin D anl calcium conservation in the adult rat. Kletzikn (S. W. F.), 
Thomas (B. H.), Templin (V. M.) et Steenbock (H.). Journ. of hiol. Chem., 1931, 
92, n° 1, Sc. Proceed., p. ix. — Les rats males adultes soumis au regime 
rachitigfene 2965 pendant six mois presentent une perte en poids de cendres 
des fdmurs deux a trois fois plus grande que les rats recevant le meme 
regime irradifi, ces pertes 6tant 6valuees par rapport A des rats adultes, ali- 
ment^s 4 I’aide d’une ration-stock satisfaisante. Chez les rats femelles adultes 
recevant le regime 2965, la perte est quatre 4 cinq fois plus grande que celle 
des rates recevant le mSme regime irradie. La perte en calcium des femelles 
pendant la gestation etait sensiblement la rnfime, que la ration-stock con- 
tienne ou non de la vitamine D. Les jeunes rats allaites dans ces conditions 
presentaient 4 l’4poque du sevrage (vingt et un jours) une proportion de cal¬ 
cium sensiblement la mSme, qu’il y eut ou non addition de vitamine D au 
regime. R. L. 

L’^quilibrc acidc-base dcs rats au cours du rachitismc ct 
dc la tetanic. The acid-base equilibrium of rats in rickets and tetany. 
Shohl (A. T.), Brown (H. B.), Rose (C. S.), Smith (D. N.) et Cozad (F.). Journ. 
of hiol. Chem., 1931, 92, n® 1, Sc. Proceed., p. x. — Les rats rendus rachi- 
tiques par I’emploi du regime 2965 de Steenbock presentaient par rapport aux 
animaux t6moins une reserve alcaline et un pH sieves (quoique normaux), 
tandis que les sujets atteints de tetanie [iresentaient au contraire une reserve 
alcaline et un pH legerement diminues. R. L. 

ElTet dc I'ingrestion d’crgosterol irradi6 sur la tcncur cn vita- 
mine D du lait de vache. Effect on the vitamin 0 content of milk of 
feeding irradiated ergosterol to cows. Krauss (W. E.) et Bethke (R. M.). Journ. 
of hiol. Chem., 1931, 92, no 1, Sc. Proceed., p. x. — La teneur en vitamine D 
du beurre du lait de vaches, nourries normalement et avec un supplement 
journalier de 200.000 unites rats de vitamine D, fut comparee 4 I’aide d’expe- 
riences preventives et curatives effectuees sur de jeunes rats. L’augmentation 
de la teneur en vitamine D du beurre des vaches traitees 4 I’ergosterol 
irradie fut trouve 14 fois supedeure 4 I’augmentation notee chez les vaches 
recevant une alimentation normale. R. L. 

Les cfTcts de fortes doses d’aluminium et de fer sur le m6ta- 
bolisme du phosphore. The effects of high doses of aluminium and iron 
on phosphorus metabolism. Cox (G. J.), Dodds (M. L.), Wigman (H. B.) et 
Murphy (F. J ). Journ. of hiol. Chem., 1931, 92, n° 1, Sc. Proceed., p. xi. — 
L’addition de sels solubles de fer ou d'aluminium entrafne la precipitation 
des phosphates de la ration et empeche leur utilisation par I’organisme (expe* 
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riences faites sur le cobaye et le lapin). Dans ces conditions, le phosphore 
inorganique du sang diminue ainsi que le phosphore des os. R. L. 

Kelation entre le calcium, les prol6iiies et le phosphore inor¬ 
ganique du st^rum au cl^but et d la fin de la grossesse, pendant 
et apr^s I’accouchement, ainsi que chcz les femmes non 
enceintes. The relation between the serum calcium, protein, and inorganic 
phosphorus in early and late pregnancy, during parturition and the puerpe- 
rium, and in non-pregnant women. Oberst (W. F.) et Plass (E. D.). Jouni. of 
bioL Chem., 1931, 92, n” t. So. Proceed., p. xiii. — II n’a pas et6 observe de 
modification sensible de la calcdmie chez les femmes enceintes ou accouchfies 
en rapport avec les variations not6es quant a la teneur en phosphore inorga¬ 
nique (allant de 2 milligr. 8 i 5,1 »/„) et en proteines (de 4,8 a 8,10). L’indexde 
Peters et Eiskrson : K = Ca-j-0,253 P — 0,556 proteines est en moyenne de 
7,4 chez la femme normale; au debut de la grossesse, il atteint 7,6 et tombe i 
la fin aux environs de 6,8. Pendant I’accouchement, K redevient egal a 7,4 et 
sept it huit jours aprfes la delivrance n’est plus que de 7,0. R. L. 

Efficacit6 comparfie de supplements de phosphore, ajoutes a 
la ration de la vache sous foi-me d’acide orthophospliorique et 
de phosphates mono-, di-ettrisodique. The comparative elfectiveness, 
in a cow’s ration, of supplements of phosphorus in the form of orthophos- 
phoric acid, mono-, di- and trisodium phosphate. Tur.ner (W. A.), Kane (E. A.) 
et Hale (W. S.). Journ. of biol. Cbein., 1931, 92, n" 1, Sc. Proceed., p. xiv. — 
Ajout6s a une ration de base donnant une balance en phosphore negative, les 
supplements phosphores out donnS des rfisultats differents. L’addition 
d’acido phosphorique a accentue le deficit de la balance. L’addition des divers 
phosphates a facilite au contraire la fixation du phosphore et du calcium dans 
I’organisme de I’animal pris comme base d'experience (vache laitiere). 

R. L. 

Cbimie analytique. — Toxicologie. 

Surlamise en Evidence du sang dans les liquides gastriques, 
par rac6tate de benzidine. Deniges (G.). Bull. Soo. Pharm. Bordeaux, 
1931, 69, n” 2, p. 77. — 11 faut opdrer en milieu fortement acetique et con- 
troler le resultat par microscopie (formation de cristaux d’hemine) ou par 
spectroscopie (formation d’hemochromogene). 

Dosage du magnesium dans les terres. Dufilho (E.). Bull. Soc. 
Pbarm. Bordeaux, 1931, 69, n" 2, p. 83. — La methode classique consiste 4 
utiliser la liqueur filtree (provenant de I’attaque de la terre par I’acide azo- 
tique) aprfes separation de la chaux par I’oxalate d’ammoniaque. Le magne¬ 
sium est transforme en oxyde, que I’on desseche, calcine et pfese. L’auteur 
conseille la methode suivante, beaucoup plus rapide : la terre est calcinee, 
traitee au bain-marie par I’acide azotique, puis epuisSe 4 I’eau bouillante. La 
liqueur acide est debarrassee en bloc du fer, de I’aluminium et du calcium! 
puis, dans le filtrat, le magnesium est precipite 4 I’etat de phosphate ammo- 
niaco-magnesien; ce precipite, dissous dans I’acide chlorhydrique, est neu¬ 
tralise, puis P'O* est dose par cerul6omotybdimetrie. Le resultat obtenu en 
P*0“ est transforme en MgO par simple calcul. R. R. 

Sur le m^canisme des accidents provoqu^s par les teintures 
organiques. Kling (A.). Bull. Acad. Med., 1930, 104, p. 343. R. D. 
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Dosage de rh^moglobiue dans des quantity r^dniles de sang^ 
par la m^thode de \Vu. The determination o£ hemoglo.l>io in minute 
amounts ofblood by Wu’s method. Bing (F. C.) et Baker (R. W.). Journ. of bioL 
Chem., 1931, 92, n” 3, p. 589. — Dosage colorim^rique effectn^ 4 partir d’une 
prise desang minime (de I’ordre de 0 cm' 005 a 0 cm'001) enutilisantla reaction 
4 la benzidine acetique en presence d’eau ojyg6n6e. R. L. 

Sur quelques actions physiologiqnes du chlorotropane. Polo- 
NOVSKI (M.) et Hazard (R.). C. R. Ao. So., 1931, 193, n» 10, p. 426. — L’^th^ri- 
fication du tropanol par I’acide chloihydrique renforce sa toxicity. 

P. G. 

Entploi du melange nitroperchlorique pour le dosage de la 
silice dans les substances A'6g6tates. Lematte (L.), Boinot (G.), 
Kahane (E.) et Kahane (M“« M.). C. R. Ao. Sc., 1931, 192, n" 23, p. 1459. — La 
m^thode consiste 4 detruire les matibres organiques au moyen du melange 
d’acide nitrique et d’acide perchlorique, et a insolubUiser ensuite la silice par 
6bullition au seiu de I’acide perchlorique concentre. P. C. 

La r^trogradatiou des eaiis de Javel. Kling (A.) et Schuutz (R.). 
C. R. Ac. Sc., 1931, 192, n" 25, p. 1655. — L’eau de Javel s’alt6rant sous 
Tinfluence de la lumiere, du temps et de I’elbvation de temperature, il esl 
n^cessaire, pour savoir si une eau de Javel a 6tb on non fraudCe, de deter¬ 
miner non seulement le degr6 chlorometrique ordinaire, mais aussi la quan¬ 
tity de chlore liberye par I’acide chlorhydrique, chlore provenant 4 la fois de 
I’hypochlorite et du chlorate (degre clilovoinetrique en milieu chlorhydrique). 
On effectue ce dernier dosage en traitant I'eau de Javel par I’acide chlorhy¬ 
drique, chassant le chlore libery par aspiration, en chauffant 4 I’ybullition, et 
faisant barboter le chlore degage dans une solution d’iodure de potassium 
I’iode libyre est enfin dosd par I’hyposulfite. P. C. 

Sur quelques reactions de certains d6riv6s barbituriques 
(v6ronal, dial, gardAnal, etc.). Bougault (J.) et Guii.lod (J.). C. R. Ac. 
So., 1931, 193, n” 12, p, 463. — Lorsqu’on traite un derive barbiturique par 
I’iode en prysence d’un bicarbonate alcalin, il se fait un ddrivy cristallise 
instable tres dissociable; mais, avec les derivys non satures, allyiys en parti- 
culier, on obtient un compose stable, de constitution vraisemblablement ana¬ 
logue a celle d’une lactone iodye, dont le point de fusion est d’ailleurs mal 
dyfini. Cette ryaction presente I’intyrSt de permettre la separation complete 
des derives allylea d’avee les dyrivys saturbs; elle se prSte bgalement a 
un bon dosage iodomytrique des premiers. L’action du brome est plus com- 
plexe que celle de I’iode ; avec les derives allyles on obtient ygedement des 
lactones bromees; mais de plus, avec tous les composes barbituriques, on 
obtient un prycipitb cristallisb, qui represente un produit de subsUtntion du 
brome 4 un hydrogene fixe 4 I’azote; les corps obtenus sont analogues aux 
cbloramides. Dans le cas ou le derive barbiturique est allyle, on obtient 4 la 
fois la lactone brombe et la bromamide instable. P. C. 

Sur la possibility de dytruire des quantitys importantes de 
substances organiques au moyen de I’acide perchlorique. 
Kahane(E.). C. R. Ao. Sc., 1931,193, n®21,p. 1018. — Utilisb aprbsune attaque 
nitro-sulfurique prbalable, I’acide perchlorique perraet de detruire intbgra- 
lement des quantiles importantes de matibres organiques d’origine animale. 

P. G. 
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Elimination de i'lon phosphorique l’6tat de pliospliate tri- 
plombiqiie dans I’analyse des sels par voie humide. Bou- 
GAULT (J.) et Cattelain (E.). C. R. Ao. Sc., 1931, 193, 11“ 22, p. 1093. — Le 
principe de la m^thode est que 1 ion phosphorique est iat^gralement pr^ci- 
pit6 k r^tat de phosphate de plomb par addition, eii liqueur ac^tique, d’une 
solution d’acetate neutre de plomb. Sur ce principe les auteurs out bas6 une 
m^thode d’elimination de I'acide phosphorique en pr(is“nce du manganfese, 
du magnesium et des metaux alcalino-terreux, appliquable a I’analyse quali¬ 
tative des melanges de sels. La methode nouvelle ne presents pas les incon- 
vinients de la mdthode a I’acetate ferrique ni de celle a retain. P. G. 

Realisation directe de la reaction permanganique du man¬ 
ganese, mdme dans un milieu fortement oBilorure tel que les 
eaux marines. Deniges (G.). C. R. Ac. So., 1931, 194, n” 1, p. 91. — Trans¬ 
formation de I’ion manganese en ion permanganique au moyen de I’hypochlo- 
rite de sodium en presence de sulfate de cuivre. P. C. 

A propos du dosage du souTre dans le serum sangiiin. Lesore 
(A.). BnU. Ass. Boot. Pharm., 1931, 20, n" 3, p. 69. — L’auteur precise les 
techniques du dosage du soufre sanguin : a) Soufre total non prot4ique; b) 
soufre oxyde ou sulfates; il indique le litre et le mode de preparation de la 
solution de ehtorhydrate de benzidine qu’il a adoptee. 

D’aprSs Lesure, le soul're total non pvoteique varie normalement entre 
0.04 et 0,07 en soufre et par litre de sdrum; le soufre oxyde serait compris 

entre 0,02 et0,03; enfin le rapport oscillerait entre 0,30 et 0,70. 

L.-P. B. 

Reeherehes et niicrodosage du bismuth dans les liquides de 
I’organ-isme. Paget (M.) et Devriendt. BuH. Ass. Boot. Pbarm., 1931, 20, 
D» 3, p. 143. — Les auteurs ulilisent un reactif hypersensible decouvert 
en 1925 par A. Girard et E. Fourwkau. 

L’insolubilite des complexes colorSs iodo-bismuthiquts, oblenus arec les 
alealoides naturels, disparalt avec les bases de synthfese, par le choix judi- 
cieux de solvants organiques, L.-P. B. 

Eft. determination de traces d'iode. Xouveaux perfeotion- 
nemeots de teclinique. Remin8to.x (R. E.), Me. Glendon (J. F.) et von Kol- 
NiTz (H.). J. Am. Cliein. Soc., 1931, 53, p. 1243. R. C. 

Phurmacologh. —• Chimie vegetale. 

Eontribution a l’6lude bioebimique du genre Salix. Un nouveau 
glucoside hydroly sable par I*6mulsine retire de I’ecorcc du 
« Salix purpurea » E., le salipurposidc. Charaux (G.) et Rabate (J.). 
C. R.Ac. Sc., 1931, 192, n“ 23, p. 1478. -- Le Salix purpurea contient, en plus 
du salicoside d6ja connu, uu nouvel h4t6roside, le satipurposide. Ce dernier 
compose est levogyre, non azole; I’^mulsiue le d§double en glucose d et sali- 
purpol. P. C. 

Sur la constitution de l’as6botoside (as6botine). Son identiti^ 
avec le pblorizoslde (plilorizine). Bridel (M.) el Krauer (M“' A.). C. R. 
Ac. Sc., 1931, 193, n» 17, p. 748. 
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Sui* le bi'ome normal (rfeg-ne v6g6tal) : graines comestibles, 
bl6, pain. Damiens (A.) et Blaignan (M"' S ). C. R. Ac. So., 1931, 193, n“ 26, 
p. 1460. — Le brome est un element normal de tons les v^g^taux examines, 
reserve faite pour les graines de riz et de haricot, qui ne contiennent que 
des traces d’halngfene. La determination du rapport du brome au chlore 
montre qu’il se produit vraisemblablement une concentration du brome par 
rapport au cblore dans certains tissus vegetaux. P. C. 

Existence et repartition de la caf^ine et de la theobromine 
dans les organesdu guarana. Bertrand (G.) et de Berredo Carneiro (P.). 
C. B. Ac. So. 1932, 194, n" 1, p. 26. — Le guarana renferme k la fois de li 
theobromine etde la cafdine, tres inegalement rdparties. La feuille et rdcorce 
des tiges contiennent beaucoup de theobromine et une quantity notable de 
cafdine. La fleur renferme dgalement beaucoup de theobromine, mais seule- 
ment des traces de cafeine. Dans la graine, le bois des tiges et dans la racine, 
il y a de la cafeine, mais sans theobromine. P. C. 

Sur le mucilage des graines de « Psyilium «. Durand (J. F.). 
Ball. Ass. Rod. Phann., 1931, 20, n" 5, p. 137. — Ce mucilage est sup^rieur 
a celui de I’agar-agar el des graines de lin. II a regu de nombreuses appli¬ 
cations (laxatif, milieu de culture, cold-cream, fixe-cheveux, films sonores, 
geldes de fruits, etc.). L’auteur precise le mode d’extraction et les rendements 
obtenus. 

Apres extraction du mucilage, il resteun corps dur qui peut etre fil’origine 
d’appendicites. L.-P. B. 

Plantes m^dicinales et aromatiqucs de la Sardaignc. Piante 
medicinali ed aromatiche della Sardegna. Cortesi (Fabhizio). Rivista 
ilaliana Essenze e Profumi, 13, n“ 9, settembre 1931, p. 2o7-262 (6 pho- 
togr.). — Apres un rapide apergu de la bibliographie botanico-pharma- 
ceutique de la Sardaigne, le professeur Cortesi passe en revue tout d’abord 
les plantes rnddicinales : Digitale {D. purpurea), Adonis [A. aestivalis), 
Absinthe {Artemisia arborescens), Belladone {A. Belladonna), Matricaria 
ChamoiniUa, Erythraea Centaurium, Fougere male {A. Filix-inas), Gentiane 
(G. latea), Genievre {J. communis), Jusquiame [Hyoscyamus niger et H. 
athns), Agropyrum repens. Mauve (.1/. sylvestris), Meiisse {M. otTicinalis), 
Millefeuille [A. Millefolium), Saponaire(S. officinalis), Scille {U. inaritima), 
Stramoine {D. Stramonium), Papaver Rhoeas, Borrago officinalis, Aloe viiR 
garis. 

Ensuite sont examindes les plantes aromatiques : Lavande (L. Sloeclias), 
Romarin {R. officinalis), Thyms {Tli. Herba-barona et Tli. capitatus), 
Bapleurum frulicosum, Foeniculam officinale et F. piperitum, Laurier[(L. 
nobilis), Ruta clialepensis. Pelargonium capitalum, Myrte (Myrtns com¬ 
munis). 

Enfm, dans un dernier chapitre sont eludiees quelques plantes indus- 
trielles et plus particulidrement tinctoriales comme : Daphne Gnidium, 
Rubiaperegrina, Rhamnus Alaternus el Pistacia Lenliscus qui fournit une 
•excellente huile grasse. 

Dans ses conclusions, le professeur Cortesi montre I’importance des plantes 
mddicinales et aromatiques en Sardaigne au point de vue dconomique. 

J. L. 

Sur la presence de nor-iso-6ph6drine dans le » Catlia edulis » 
<C61astrin6es). Wolfes (0.). Arch, dei Pharm., 1930, 268, n“ 2, p. 81. — 
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Cette plante, aliment d’6pargne en Arabie et en Egypte, contient un alcaloide, 
la cathine, que I’auteur 6tudie par les courbes d’absorption ultra-violette. 

La cathine est identique a la nor-iso-eph^drine droite. R. R. 

Ephedrine. Emde (Hermann). Avchiv der Pharm., 1930, 268, n” 2, p. 83- 
103. — Travail d’ensemble sur la constitution de Teph^drine. Bibliographie 
abondanle. R. R. 

Sels de brucine et de strychnine des acides inosito-phospho- 
riques. Seligso.n (N.). Archiv der Pharm., 1930, 268, n" 2, p. 104-113. — 
Propriet6s physiques et formules dl^mentaires des combinaisons complexes 
de la brucine et de la strychnine avec les acides du groupe de la phytine. 

R. R. 

Sur riiuile de laurier. Heiduschka (A.) et Muller (J.). Arch, der Pharm., 
1930, 268, n° 2, p. 114-128. — Constantes de la graisi-e de laurier [Oleum 
lauri) et ses Elements constituants : acides oleique, linol6iques a et j3, acides 
satures : acides laurique, palmitique et leurs ethers, seulement des traces 
d’acide stearique. R. R. 

Sur les alcaloidcs du « Berberis Tliunbergii », vari6t4 « .IJa-ti- 
mowiczii «. Kondo (Heisaburo) et Tomita (Masao). Arch, der Pharm., 1930, 
268, n“ 8, p. 549-359. — Alcaloi Jes de formule voisine de celle de I’oxyacan- 
thine. R. R. 

Sur les d^riv6s t-oxy-alkyl et 1-ainino-alliyl de la theo¬ 
bromine. Rojahn (G. a.) et Fegeler (Heinz). Archiv der Pharm., 1930, 268, 
n” 8, p. 567-572. — Et sur plusieurs combinaisons de la theobromine. 

R. R. 

Ea teneur en alcaloides de I’extrait sec de belladone. Bum¬ 
ming (G.). Archiv der Pharm., 1930, 268, n" 8, p. 591-592. , R. R. 

L’oxycholest6rine pr6forin6e dans les organes animaux et 
les tissus. LiFSCHiiTZ (I.). Archiv der Pharm., 1930, 268, n<> 3, p. 166. — 
Reactions chimiques et spectre d’absorption de I’oxycholesterine pure. 

R. R. 

La sterilisation dans le domaine pharniaceutique. Deussen 
(Ernst). Archiv der Pharm., 1930, 268, n” 3, p. 190. — Suite des travaux de 
Rapp et de Budde. R. R. 

Sur le dosage de la morphine dans I’opium. Stuber (E.) et 
Kljatsghkina (B.). Archiv der Pharm., 1930, 268, n“ 4, p. 209-223. — Les 
auteurs emploient trois methodes paralieies d’extraction sur I’opium brut et 
I’opium pulverise du commerce. La methode il’ammoniaque donne de 8,69 4 
11,38 de morphine, notre methode, 4 la chaux, donne de 8,66 4 11,32, une 
methode au borate de soude donne de 8,73 a 11,38 “/« de morphine pure. 

R. R. 

Sur I'alt^ration des alcaloides en solution aqueuse et en 
particulier au cours de la sterilisation. Application 4 la ber- 
b^rine. Dietzel (R.) et Sollner (K.). Archiv der Pharm., 1930, 268, n“ 4, 
p. 223-232. — Etude logarithmique des concentrations diverses de chlorhy- 
drate de berberine et de berberubine, dans des solutions aqueuses a 5 et 
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10 °/<> port6es a quatre atmospheres ou laissSes quatre semaines en contact. 
Formation de berberine hydroiydee. R. H. 

I.es plantes d. 6phedrine qui fournisseut la drogue Ma-Huang. 
Gilo (E.) et Schurhoff (P. N.). AroJiiv dev Pharin,, 1930, 268, n“ 4, 
p. 233-248. — Nombreuses coupes de tiges A’Ephedva, et de \'Ephedra sinica 
Stapf (Ma-Huang-Liu) avecsa variate Ephedra Shennungiana Tang. Differences 
avec I’E. equiselina Bunge et VE. helvetica Meyer. Coupes micrographiques 
dejeunes rameaux d’jSpberfra yu/g'aris Rich. R. R. 

Pbarmacodynamie. — Tbirapeutique. 

Itecherches snr le comportenicnt de la pression sanguine 
et de ractivit6 cardiaque dans I'intoxication par le plomb. 
Petboff (J. R.). Arch. f. exp. Path. u. Pharm., 1930, 148, p. 330-341. — 
L’inhalation chronique de poussieres de minium determine chex I’animal une 
intoxication saturnine caracterisee dans une premiere phase par de I’hyper- 
tonie, de la tachycardie, de Thyperglycemie et de I’hypercholesterinemie 
dues a une augmentation du tonus sympathique. Dans une deuxieme phase, 
oscillations de la pression sanguine dues a la labilite du systeme sympathique. 
Dans une troisifeme phase, hypotonie. P. R. 

Le cobalt, vasodilatateur. Le Goff (J.-M.). J. Pharm. exp. 77ier., Jan¬ 
vier 1930, 38, n” 1, p. 1-9. — Le cobalt aux doses de quelques centigrammes 
(1 k 5) par la voie buccale ou sous-cutan6e n’est pas toxique pour I'homme, 
il determine une vasodilatation des vaisseaux de la face et de I’oreille avec 
chute de la pression sanguine. La rougeur de la face determin^e par le cobalt 
semble due a un effet paralysant de ce metal surle systeme sympathique. 

P. B. 

De Taction inhibitrice des sels magn^siques sur la co ntrac 
ture intestinale c-vp^rimentale. La Barre (J.) et Hartvoo (F.). G. R. 
Soo. Biol., 1930, 105, p. 39-40. — Tout comme sur I’utkrus isolk, les sels de 
Mg peuvent pr^venir ou abolir les effets contracturants qu’exerceut sur 
Fintestin diverses substances k action myogfene ou neuromusculaire (Bad*, 
acktylcholine, histamine, pilocarpine). P. B. 

Sur Tabolition de la t^tanisation uterine par les sels magn^- 
siques. Wodon (J.-L.). C. R. Soo. Biol., 1930, 103, p. 529-530. — Les sels 
magnesiqnes sont capables de supprimer ou de pr^venir la contracture de 
I’utkrus isole de cobaye obtenue par de fortes doses d’extralt post-hypophy- 
saire total. P. B. 

Demonstration » in vivo » de Taction d^contractiirante du 
sulfate de magn6sie sur Tut^rus t^tanls6 par Textrait post- 
faypopbysaire. La Barre (J.) et Wodon (J.-L.). C. R. Soo. Biol., 1930, 103, 
p. 530-532. P. B. 

De Tabolilion par les sels magnesiqnes de la contracture 
uterine obtenue par divers agents t^tanisants. Wodon (J.-L.). 
C. R. Soc. Biol., 1930,103, p. 930-931, — Les ions Mg abolissent in vitro toote 



BIBLNGRAPHIE ANALYTIQUE 527 

t^tanisation uterine due i une excitation soil des 6l6nients nerveux (pilocar¬ 
pine, acetylcholine), soil des fibres musculaires (BaCl*, histamine, pituitrine). 

P. B. 

R^partilion du brome dans I’orgaxiisme. Toxopeus (M. A. B.). Arch, 
f. exp. Path. a. Pharm., mars 1930, 149, n“ 5-6, p. 263-273. — Aprfes admi¬ 
nistration de NaBr per os chez le chien, taux du brome de 37,3 “/o dans le 
muscle, 16 “/o dans la peau et 9,3 ‘’/o dans le sang. Repartition par conse¬ 
quent totalement differente de celle des chlorures. P. B. 

Etudes chimiques et biologiques sur la relation entre I’ar- 
-senic et le glutathion cristallis6. Rosenthal (S. M.) et Voegtlin (C.). J. 
Pharm. exp. 77ier., juillet 1930, 39, n" 3, p. 347-367. — Les rats survivent a 
I’injection intraveineuse d’une dose minima mortelle d’oxyde 3-amino-4- 
hydroxy-phenyl-arsdnieux ou d’arsenite de sonde, quand ils ont reju aupa- 
ravant une injection de SH-glutaihion dans le rapport de 10 mol. de gluta- 
thion a 1 mol. d’arsenic. Action protectrice semblable exercee par le SH- 
glutathion vis-a-vis des trypanosomes sourais in vitro i I’oxyde ars^nieux. 

P. B. 

Detoxication des nitriles. Rentz (E.). Arch. int. Pharm., 1930, 36, 
n“ 4, p. 455-517. P. B. 

Recberches sur la toxicologic du sulfocyanure de sodium. 
Taubmann (G.) et Heilborn (R.). Arch. t. exp. Path. u. Pharm., 1930, 152, 
p. 250-256. P. B. 

Action des composes lluoriques organiques sur I'organisme 
animal. I. Action du fluorbenzol, du p-fluortoluol el de la p-lluor- 
acetanilide. Etude de l etat du fluor dans le sang. Lang (K.). 
Arch. f. exp. Path. u. Pharm., 1930, 152, p. 361-376. — La solubility du fluo- 
rure de calcium est nettement plus grande dans le s^rum que dans I’eau pure. 
Le fluor ne peut se trouver 4 I'etat organique dans le sang qu’en faibles quan- 
tites, car I’administration des derives fluores organiques ne modifie pas sensi- 
blement le taux du fluor dans le sang; I’administration de ces corps ne 
modifie done pas le temps de coagulation. L’administration de fluorbenzol, 
de p-fluortoluol et de p-fluoracdtanilide chez le lapin ne determine pas 
d’accumulation de fluor dans les organes a I’exception du coeur, ou le fluor 
est emmagasind en quantiles relativements grandes. P. B. 

Remarques sur la toxicitd: des vapeurs du cyclopentane et de 
ses homologues. Lazarew (N. W.) et Kremhewa (S. N.). Arch. f. exp. Path, 
u. Pharm., avril 1930, 149, n” 1-2, p. 116-118. — L’action cyrdbrale du cyclo¬ 
pentane et de ses homologues est tres voisine de celle des carbures d’hydro- 
gfene normaux de la sSrie du mAthane avec un m6me nombre d’atomes de C. 
D’aprfes I’intensity de leur action sur le centre respiratoire (mort de I’animal), 
les carbures d’hydrogyne polymythyldniquesavec une chaine de 5 atomes de G 
se placent entre les carbures de la sdrie du mdthane d’une part et le cyclo¬ 
hexane et ses homologues. P. B. 

Contribution a la pharmacologic de quelques others de I’acide 
para-oxybenzoique : destin^e dans I’organisme et toxicity. 
ScHUBEL (K.) et Manger (J.). Arch. f. exp. Path. u. Pharm., novembre 1929, 
146, n<» 3-4, p. 208-222. 
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Toxicologie de I’acide parachlorobenzo'ique et de son sel de 
soude « la microbine ». SchObel (K.) et Manger (J.). Arch. t. exp. Path, 
u. PJiarin., novembre 1929, 146, n°= 3-4, p. 223-231. 

Le coinposant 6rytbrolytique du cblorbydrate de pb6nylby- 
drazine. Allen (E. V.) et Page (I. H.). Arch. /'. oxp. Path. u. Pharrn., 1930, 
147, p. 211-218. — L’action erythrolytique de la plilnylhydrazine est condi- 
tionnee par le noyau benzenique, et non par I’hydrazine. P. B. 

Comportement des savons dans I’organisme animal. Page (I. H.) 
et Allen (E. V.). Arch. f. exp. Path, u, Pharrn., 1930, 152, p. 1-26. — La 
plupart des savons inject^s au rat ou a la souris sont fortement toxiques, en 
particulier les savons des acides non satur^s, ils determinent une s6rie d’altd- 
rations tissulaires pathologiques. En general en injection parenterale ils 
diminuent les graisses totales du foie et augmentent I’indice d’iode. En injec¬ 
tions intraveineuses, ils abaissent la pression sanguine et excitent la respira¬ 
tion. Le di^thanol aminoricinoldate augmente la permeability de la barriere 
hematoeiicephalique aux colorants circulants. P. B. 

Isolement des alcaloides de la salamandre des s6crelions 
glandulairesde lapeau de« Salamandramaculosa ». Gbssner (0.) 
et Craemer (K.). Arch. f. exp. Path. u. Pharrn., 1930, 152, p. 229-237. 

P. B. 

Tb6orie protoplasmique de cerlaines actions pbarmaco- 
dynamiques sur le muscle en relation a»ec la cbronaxie. 
Lapicque (L.). Arch. Int. Pharin. et Ther., 1930, 38, p. 209-221. P. B. 

Sur la d6pendance de I’action des drogues de la tempera¬ 
ture de la reaction. Recbercbes sur I’intestin gr6lc isol^. 
Brand (P.) et Lipschitz (W.). Arch. f. exp. Path. u. Pharrn., 1930, 147, p. 103- 
122. — Etude des effets de la temperature sur les contractions de I’intestin 
isoie de lapin et de herisson et sur sa sensibilite aux drogues excitantes (pilo¬ 
carpine, Bad*) et paralysantes (adrenaline, papaverine). L’intestin isole du 
herisson hibernant pr^sente une grande activity a 34°, il est caracterisy 
par la lability de son tonus i toutes les tempyratures; celui de lapin au con- 
traire se caractyrise par la Constance de son tonus. Le temps de latence entre 
Padministration de la drogue et la i-yaction augmenie avec I’abaissement de 
la tempyrature. Les concentrations liminaires actives dypendent de la tempy- 
ralure, pour aulant seulement que la tension interne de I’intestin est elle- 
mSme modiflye par la tempyrature; on ne peutdonc pas ytablir de rapports 
simples entie la sensibility de I’intestin aux drogues et la tempyrature. 

Le Gerant: Louis Pactat. 
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MEMOIRES ORIGINAUX 

Recherches sur les graines de 1’ « Euphorbia stricta » L. 

h'Euphorbia stricta L. est une plante annuelle que Ton rencontre 

dans presque toute la France, principalement dans les clairieres, au 

bord des fosses et des chemins ombrag6s. 

Contrairement a ce que semble indiquer son nom sp6cifique, c’est une 

plante au port delie et fr61e. Sa tige est dressee, glabre, grele, ordinai- 

rement purpurine. Elle est rarement simple, mesure de 30 k 80 ctm. 

de hauteur et possede, au-dessous de Fombelle, des rameaux florifSres 

etales. Sa racine est gr61e et pivotante. Ses feuilles sont ^parses, ses- 

siles, etal6es, minces, vert jaun^tre, finement dent^es en scie dans leur 

moiti^ sup6rieure. 

L’ombelle possede g6neralement trois rayons filiformes, trichotomes, 

puis dichotomes. Les bract^es sont petites, triangulaires, mucron^es, 

dentees sur les bords. Les glandes de I’involucre sont jaunes et enti^res. 

Le fruit est une petite capsule globuleuse, de 2 mm. de diametre envi¬ 

ron, glabre, munie de sillons profonds, couverte de petils tubercules 

saillants el cylindriques. 

caractEres exterieurs de la GRAINE 

La graine de \Euphorbia stricta est tres petite, ovoide, brun rou- 

geMre, lisse et luisante. Elle presente une face dorsale convexe, une 

face ventrale legerement anguleuse et possede, Ji son sommet, une 

1. Reproduction interdite sans indication de source. 

Bull. Sc. Pharm. {Octobrc 1932). 
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petite caroncule jaun^itre. Ses dimensions sont comprises entre les 

limites suivantes : longueur, I mm. 2 it 1 mm. 8; largeur, 0 mm. 8 k 

I mm. 2 ; epaisseur, 0 mm. 6 d, 1 mm. 

Le tegument est dur, cassant, peu adherent S, I’amande. Sa face exte- 

rieure est lisse, luisante, de coloration brun rougecttre. Sa face interne 

est brillante, de teinte ardois6e. L’amande se compose d’un albumen 

blanch&tre, huileux, au milieu duquel se trouve place I’embryon. 

La graine de VEuphorbia stricta est inodore. Quand on la mdche, 

elle laisse dans la bouche une saveur fade, qui devient ensuite 16g6re- 

ment Acre. 

Le poids moyen de 1.000 graines est de 0 gr. 570, etle litre pese de 

0 K° .500 0 K” 560. 

COMPOSITION CHIMIQUE 

Les resultats fournis par plusieurs analyses permettent d’attribuer i la 

graine A'Euphorbia stricta la composition suivante : 

Eau. 
Matifere grasse . . . 
Matieres prot6iques 

— glucidiques 
— minOrales. 

Cellulose. 

7 gr. 18 
34 gr. 31 
24 gr. 06 

■1 gr. 75 
6 .gr. 50 

26 gr. 20 

L’HUILE D’ « EUPHORBIA STRICTA » 

L'huile contenue dans les graines de Euphorbia stricta pent etre 

extraite soit par pression, soit I’aide des dissolvants. 

L’expression froid fournit une huile de couleur jaune d’or, limpide, 

tres fluide, sans odeur ni saveur caracteristiques. L’^ther de petrole 

permet d’obtenir une huile de teinte jaune pale. Par centre, les aubres 

dissolvants donnent des produits plus ou moins verdfitres. 

,Des graines r^coUees en aoht 1931, aux environs de Nancy, et sou- 

mises d. la presse six mois plus tard, m’ont fourni une huile que je 

prendrai comme type et dont void les caracteres analytiques : 

Caractcres physiques. 

Couleur.Jaune d'or. 
Spectre d’absorption (sous 5 cm).2 bandes. 
Deviation polarim6lrique (1 = 2).+12' 
Densi« (IS-yiB").. 0,9356 

1 a 22”. 1,4829 
Indice de refraction W jg, j 4ggg 

— de CRIS.11EB (alcool d = 0,7967). 63“ 
Point de congelation.— 23“ 
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CaF»cteres chimiques. 

5”; :::;:;:::: 
, , ( en om» KOH N/IO pour ISO cm’). 

- - enacide butyrique pour 100 gr.). 
— — insolubles + insaponifiable (Hehser). 

— - volatils (Reichert-WOENV) f 
' . ' ■( insolubles (en cm’ KOH N/10). 

Indice de saponification... 
— d iode (Wus). 
— d’acetyie (Andre). 

Watieres insaponifiabies. 
GlycOrides bromOs insOiilbles dans i’dther (IIeBSer et Mitchell) .... 
Degre d’oxydation (Bishop). 

68,53 »/„ 
21,60 — 

Reactions qualitativcs. 

Essai de i’Oiaidine. 
— de Bellier a I’aldOhyde formique. 
— sulfocarbonique de Halphen. 
— de ViLLAVECCBiA et Farris .. 
— de llLAREz (recherche de I'acide arachidique) . 
— bromO de Halphen. 
— de Belher d ia rSsorcine. 

NOgatif. 

PrOcipitS immddiat. 
Melange violet et aoide jaune. 

Caracteres des acides gras. 

Acides gras totaux : 

Indice de refraction 4 22°. 1,4735 
— d’iode (Wus).219,2 
— de neutralisation.198,9 

Proportion d'acides solides. 2,1 °/„ 
— — liquides. 97,9 “/o 

Acides gras liquides : 

Indice de refraction a 22». 1,4739 
— d’iode (Wus). 223,5 

L’exatnen des rSsultals analytiques obtenus montre que I’huile 

^'Euphorbia striata possfede un poids sp^cifique, tin indice de refraction 

et un indice d’iode sup6rieurs a ceux de I’huile de tin. Elle surpasse 

egalement cette derniere par la proportion des d^riv^s brom^s qu’elle 

fournit et la valeur de son degre d’oxydation. 

Par ses caract6ristiques, qui se rapprochent beaucoup de celles des 

huiles de Mercurialis annua {') et i'Euphorbia platyphylla ('), I’huile 

^.'Euphorbia striata se place parmi les plus siccatives. 

1. P. Gillot. Th. Boot. Sc. Nat., Paris, 1925, p. 44. 
2. P. Gillot. Bull. Sc. Pharm., 1928, 35, p. 107. 
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VARIATION DES CARACieRES DE L’HUILE 

Fratches ou vieilles, les graines de VEuphorbia striata m'ont fourni 

des huiles de couleur normale et d’une limpidity parfaile. On trouvera, 

dans le tableau suivant, les variations que j'ai eu I’occasion d’observer 

dans la density, I’indice de refraction, I’indice d’iode et I’acidite de 

quelques ecbantillons prepares au laboratoire. 1 
La comparaison de ces r^sultats monire que la composition de.rhuile 

extraite des graines n’oscille que dans de faibles limites et que I’influence 

exercee par I’oxydalion atmospherique sur I’huile incluse dans la 

graine est relativement faible. 

Froprietes. — L’huile d'Eiiphorbia striata possSde des proprietes 

siccatives comparables e, cellesdes huiles d’euphorbes que j’ai 6tudiees 

precedemment ('). Elle est purgative et depourvue de proprietes 

rubefiantes. 

Paul Gillot, 

Professeur a la Faculty de Pharmacie 
de Nancy. 

Quelques reactions des barbituriques. 

A. Le reactif de Millon permet de differencier les deriv6s allyl^s des 

autres others dialcoylbarbituriques; c’est ce que nous avons observe 

incidemment au cours de recherches qui font I’objet de la these de Fun 

de nous. II imporle toutefois d’operer suivant les indications que nous 

pr^cisons ci dessous. 

1. P. Gillot. C. ft. Ac. Sc., 1923, 180, p. 1285 et Bull. Sc. Pharm., 1926, p. 193; 
1927, p. 139, 429; 1928, p. 107, 228, 361, 698. 
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Afin de simplifier notre note, nous limiterons nos reactions aux seuls 

gardenal, dial et v6ronal, qui sont d’ailleurs les barbituriques les plus 

fr6quemment utilises. 

I. — ACTION DU REACTIF DE MILLON SUR LES SOLUTIONS ALCOOLIQUES 

Prendre 0 gr. 03 de produit dissous dans 2 on 4 cm’ d’alcool ci 

93' -|- V gouttes de reactif de Millon. 

gahdAnal PtAC VKeo.XAc ■'''(Tenmin)"’ 

Prdcipitd blanc. Prdcipitd blanc. Pidcipild blanc. Pfdcipile jaune. 

A chaud : Le prccip. reste 
blanc. 

Le precipitd de- 
vient gris ar- 

Le precip. rest*- t'lecipitd jaune. 

+ 10 cm» HCl 
a froid ; 

Le prAcip. reste 
insoluble et 

Precipite par- 
tiellement so¬ 
luble puis pre- 
cipite leger. 

Le precip. reste 
iiiscluble et 

A chaud ; Le pricipitd se 
dissout. 

Le prdcipild se 
dissout. 

Le pr^cipite se] 
dissout. 

II. — ACTION DU REACTIF DE MILLON SUR LES SOLUTIONS ACETONIQUES 

Prendre 0 gr. 03 dissous dans 2 ou 4 cm’ d’ac^tone -f- V gouttes 

de reactif. 

A froid : 

OAFDENAL OIA,. VERONAL 

Tids Idger prdcipitd 
blanc se dissol- 
vant par agitation. 

Prdcipite blanc inso¬ 
luble ineme par 
agitation. 

Prdcipite blanc in¬ 
soluble mcme par 
agitation. 

A chaud. Tube por- 
td a I’ebullition 
etaussitdt retire 

Pas de cJiangement 
k I'dbullition. Au 
bout de dix se- 
condes precipite 
c/ris ardoise (rd- 
duction). 

Precipite insoluble. 
A chaud de vient 
gris ardoise. 

Prdcipite soluble. 
Aubout de quinze 
secondes environ, 
prdcipitd gris ar- 

B. La reaction de Parri esl une excellente reaction generate des 

barbituriques. Malh.eureusement elle ne se pr6te pas a des essais colo- 

rim^triques, car I’intensite de la coloration, obtenue ne depend guere 

de la concentration barbiturique de la solution employee, des solutions 

a 2, 3, 4, 3 o/oo donnant des colorations d’intensite presque egale. 
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Nous avons vainement tente de mettre au point une technique de 

dosage colorim^trique. Au cours des essais qui furent elabor^s dans ce 

but nous avons eu I’id^e d’utiliser comme reactif le cobaltocyanune de 

potassium. Si les r6sultats ne r^pondirent pas a notre attente, du moins 

eurent-ils I’avantage de nous-faire trouverune nouvelle reaction coloree 

des derives de la malonylur^e que nous pratiquons comme suit : 

Produit barbiturique dissous dans I’alcool (1 ou 2 ccn“) +1 goutte 

solution d’azotate de cobalt d 10 °/o + l goutte de CNK N/IO + I goutte 

de Nir au 1/10. 

Coloration variant du rose au rouge groseille suivant la concentration 

de la solution alcoolique. 

Coloration tres stable et plus sensible que celle de Pahri. 

Paget. Desodt. 

[Laboratoire de chimie hiologique de la Faciilte libre 

de Medecine et de Pbarmacie de Lille.) 

REVUE DE PEARMACOLOUIE 

Chiraiotherapie de la 16pre> de la tuberculose et du cancer (*). 

I. LEPRE 

Parmi les medicaments de la ISpre que nous a leguds I’empirisme du 

passe, Fun des plus anciens et des plus reputes est Fhuile de chauN 

moogra. Ce medicament n’est entre dans la therapeutique que vers 1854 

(Mouat) ; suivant ses origines il a souvent varie dans sa composition et 

dans ses elfets; c'est seulement depuis le debut de ce siecle qu’on a pu 

preciser les especes foiirnissant des huiles efficaces : Taraktogenos 

Kiirzii et AiyerB Hydnocarpus {Wightiam et anthelmintica), alors que 

1. Cette revue est extraite d’une raise au point beaucoup plus importante con- 
saeree, d'une manifere gingrale, a la chimiothdrapie des maladies infectieuses et 
publi4e tout dernierement dans le Paris medical, n» 29, juillet 1932. Quelques ques¬ 
tions de ce vaste sujet ont dt6 seuleraent envisagdes. M. et M“' Trefoubl ont bien 
voulu se charger de la chiraiotherapie des trypanosomiases etdu paludisme; M. Bovbt’ 
a exposd la chimiothdrapie des leishmanioses. Enfio, M. TiprESEAu, dont nous, 
reproduisons ici la partie rddigde par Iqi, a apporte un court apercu sur la chi- 
miothdrapie de la lepre et de la tuberculose, ainsi qu’un expose de la cbimio- 
therapie du cancer, en tenant surtout compte des travaux des cinq dernidres annees. 
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Gynooardia oclornta fournirait une liuilede valeur nulls ou insignifianle. 

D6s 1905, Power a pu montrer que les huiles de valeur therapeutique 

eprouvde sont constituees par des glycerides (‘) d6rivant de deux acides 

gras apeciaux, I’acide hydnocarpique et I’acide chaulmoogrique, dont 

sir Leonard Rogers puis divers autres auteurs proposdrent I’emploi en 

therapeutique, soit sous forme de sels de sodium, soit sous forme 

d’estersde divers alcools ou phenols. Dfes que la structure chimique de 

cesaoides eut 616 demontree (voir plus loin), R. Adams, aux Etats-Unis, 

entrepriti retude syslematique de plusieurs series d’acides se rappro- 

chantdfis acides naturelS, et dont la.comparaison biologique avec ceux- 

ci fut effectuee en examinant Taction antigen6tique de leurs sels sodiques 

sur le Mycobacterium leprw. GesV principalement 6 celte etude et h 

oelles de quelques derives des acides naturels que nous consacrerons les 

lignes quii suivent; 

Toutefois, nous .devons signaler qu’e,.c6tede cette medication par les 

acides hydnocarpique et chaulmoogrique, d’autres medications basees 

sur la metalloth6rapie ont ete egalement'envisagees. Parmi les elements 

qui furent proposes, nous citerons Tiode (“) et ses derives (’), le tellure (‘), 

Tantiinoine le plus souvent sous la forme d’emetique associe ou non a 

Tiode ('), voire meme le calcium sous la forme de chlorure de cal¬ 

cium C*) administre par la voie intraveineuse; mais depuis quelques 

annees, 6 la suite de Temploi des sels d’or dans le traitement de la 

tuberculose, ce sont surtout les medications cuprique (') et aurique qui 

semblent devenir de beaucoup les plus importantes des methodes de me- 

tallotberapie de la lepre. Cette question n’est pas encore assez avancee 

pour que nous la traitions ici, et nous nous bornerons k citer les 

memoires les plus importants ou les plus recentsC). Nous ajouterons 

qu’aussi bien pour ces medications que pour celles qui recourent aux 

acides gras elevds il n’existe, comme contrdle de. Tactivite sp.ecifique 

1. Voir dans Eindlay, Recent advances in chemotherapy, Chdrchill, Londres, 1930, 
p. 430-465. 

2. D’aprAs Stevesel, I'huile de chaulmoogra contiendrait d’autres prineipes aetifs 
efficaces, notamment une pbytosterine oontenne dans les teguments de la graine. 
Ball. Soe.path. exoti, 1929, 22, p. 696. 

3. Cana’an, Arch. Schiffs Tropeahygiene, 1929, 33, p. 645-651. — Muia, Lowe, 
CdCiiRAKE, Leprosy Notes, 1929. 

4. Stanziale, ./ourn. trap. med. hyg., 1929, 32, p. 33'. 
5. E. Muir, Indian J: med. Research, 1927, 15, p. 507-510. 
6. Roosen, cite par Hasle, jRu/L Soe.path. exot., 1929. On injecte tons les deux jours 

pendanl un mods 150, cm’ de solution a 2,<>/o. 
7. Rbo, voir Findlay, Ioc. cit., p. 462. 
8. Aubin, Bull. Soc. path, exot., juillet 1930. — Eubanas et de Vera, Jof Phil. Isl., 

med. Assoc., 1927, 7, p. 319. — Feldt, Klin. Woch., 1927, 6, p. 1136; 1928, 7, 
p. 73. — Hoffmann, Mhncb. med. Woch., 1927, 53; p. 603. — Lachs, D. med. 
Woch., 1929, n” 26, p. 1080. — Paldrock, Dermatol. Woch., 1927,.84, p. 372; Arch. 
Schiifs Tropenhyg., 1927, 31, p. 459. 
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sur I’animal, aucune m^thode experimeutale suffisante, puisqu’il n’est 

pas possible avec le M. leprae de produire chez les animaux de labo- 

ratoire une maladie ressemblant a celle de Thomme; quant ct I’actionsur 

les cultures du M. leprie, elle fournit des points de comparaison mais 

non des indications sdres concernant la valeur therapeutique despro- 

duits essayes. De tnfirne I’etude clinique des medications de la l^pre ne 

permet pas de conduire ci des conclusions sures non seulement par suite 

de la tendance Si la gu6rison spontan^e, mais aussi parce que revo¬ 

lution de la maladie comporte normalement et en dehors de toute medi¬ 

cation des periodes de repos ou d’activiie qu’on pourrait etre tente 

d’atlribuer ci I’influence medicamenteuse. 

1“ Etude des agides prepares synthetiquement sur le modele des 

ACiDES HYDNOCARPiQUE ET CHAULMOOGRIQUE. — Les acides hyduocarpique et 

chaulmoogrique repondent aux formulas ci-dessous; ce sont, comma on 

le voit, des acides cyclopentenylundecanoiqne et cyclopentenyltride- 

canoique : 
CH = CHs 

I >CII — (CH*)‘»COMl 
ClI* - CH'/ 

Ac. hydnooarpique. 

F. 60“ «” = + 68". 

CH =1 CH. 
1 Vll — (CH')'*CO'H 

CH’ - CH*/ 
.\c. chaulmoogrique. 
F. 68" a" = + 6-2". 

Ces acides sont dextrogyres (ils possedent en effet un carbone asyme- 

trique). Perkins et CRUzont realise en 1927 la synthese de I’acide chaul¬ 

moogrique racemique (') et, en 1929, Stanley et Adams onl transform6 

I’acide hydnocarpique en acide chaulmoogrique (*) par une meihode 

dejci employee par Van Dyke et Adams (’) pour transformer ce dernier 

acide en acide chaulmoogrylacetique. 

Adams a entrepris dans ce domaine une oeuvre chimiotherapique de 

grande envergure qui constitue un modele du geure; elle comporte 

I’obtention synlh^tique d’un nombre considerable d’acides appartenant 

aux m^mes types que les acides ci-dessus ou A des types voisius : tous 

ces acides ont ele compares entre eux au point de vue de leurpouvoir 

antigenetique vis-A-vis des cultures du M. leprae. D’une facon gAnArale, 

Adams s’est propose d’Atudier non seulement I’influence du noyau cyclo- 

pentAnylique en le remplacant successivement par divers noyaux en C”, 

en C* et en C‘ ou mAme par des chaines linAaires de meme longueur, 

1. Perkins et Cruz, J. Amer. chew. Soc., 1927, 49, p. 1061. 
2. Stanley et Adams, Id., 1929, 51, p. 1315. 
3. Van Dyke et Ad.nms, Id., 1926, 48, p. 2393. 
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mais aussi I’influence de la posilion respeelive de ces noyaux et du 

groupe CO’H, et enfin, d’une faf.oii gdnerale, I’influence du nombre total 

des atomes de carbone. 

La s6rie la plus complete etudiee par cet auteur concerne celle oii le 

noyau cyclopent^nyle contenu dans les acides naturels est remplacd par 

le noyau cyclohexyle. Cette s6rie comprend les six groupes de derives 

suivants dans lesquels, les radicaux C®!!'* et CO®H restant fixes, on fait 

Tarier lachaine intermediaire soit lin^airement (I), soit par des substi¬ 

tutions (II), soit par les deux modes k la fois (III a VI). 

(I) C«H'>(CH*)dCO*H (') [o = 0 A 12], 
(]|) G''H*‘.CH(R).CO*H n [R = dC»H" a 

(Ill) C*H“.CH’.CH(R).C()*H [‘) [R = C*H“ a 
- (tV) C®H‘‘.(CH’)'.CH(R).CO'H (») [R = flC=H’ a 2jC»H”]. 

(V) C«H**.(CH«)».CH(R).CO'H (•) [R = cC’H’ a nC’H"]. 
(VI) C»H*‘.(CH')'*.GH(R).CO'H (’) [R = DC*a’ a nC«H“]. 

L’etude des propri^tes antigen6tiques des sels de sodium de ces 

acides vis-a-vis du M. leprse a montre que dans chacun des six groupes 

le pouvoir antig^netique croit avec le nombre total des atomes de car- 

bone, les plus actifs etant ceux en C“, en C” ou en C”; puis I’activite 

diminue. D’autre part, pour un m6me nombre d’atomes de carbone, les 

acides les plus actifs sont ceux dont le CO'H est le plus pr6s du noyau 

(groupe II). Enfin il n’y a pas de difference sensible entre les acides 

en C‘® et en C‘* du groupe I et les acides hydnocarpique et chaulmoo- 

grique qui ne s’en distinguent que par la nature de leur noyau, celui-ci 

etant cyclopenienylique pour ces derniers et cyclohexylique pour les 

autres. 

D’autre series ont ete etudiees contenant les noyaux cyclopent6- 

nylique (*), cyclopentylique ('), cyclobutylique (®) et cyclopropylique ('). 

Les acides en C‘® et en C‘“ ainsi obtenus ont un pouvoir antigenetique 

analogue S, celui des acides naturels du chaulmoogra. On a pu d’ailleurs 

montrer que le noyau cyclique n’etait pas indispensable; les acides 

lineaires ou ramifies, satures (®) ou non (°), en C“, en C” ou en C** ont 

des proprietes antigenetiques analogues e celles des acides ci-dessus de 

1. Hiebs et Adams, J. Amer. chem. Soc., 1926, 48, p. 238S. 
2. Adams, Stanley et Steans, Id., 1928, 50, p. 1475. 
3. Adams, Stanley, Fobd et Petebson, Id., 1927, 49, p. 2934. 
4. Arvjn et Adams. J. Amer. cbem. Soc., 1927, 49, p. 2940; 1928, 50, p. 1790. 
5. Yobe et Adams. Id., 1928, 50, p. 1503. 
6. Ford et Adams, /c/., 1930, 52, p. 1239. 
7. Arvin et Adams. Id., 1928, 50, p. 1983. 
8. Stanley, Jay et Adams (acides octadAcanoiques), Id., 1929, 51, p. 1261. — Greer 

et Adams (acides penta-, hepta- et nonadecanoiques moins actifs que les precedents). 
Id., 1930, 52, p. 2340. 

9. Browning, Woodrow et Adams. Id., 1930, 52, p. 1281. 
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meme poids moleeulaire, bien que ne contenant aucun cycle; de plus, il 

semble que ce soient les acides dans lesquels la chalne est ramifiee qui 

sent les plus efficaces. Toutefois les divers acides dialcoylacStiques 

(RCH’)''CHCO'H (') sent moins antigenetiques que les acides de poids 

uioleculaire correspondant dans lesquels le radical R est un cyclohexyle 
|G‘H'‘(CHY"]'CHGO‘H (*). 

On pent, pour preciser ces comparaisons en ce qui concerne les 

composes cycliques et non cyoliques, rassembler en un tableau analogue 

^ celui publie par. Abvin et Aoams dans leun m^nnoire X.III, les divers- 

acides presentant le nombre optimum (G*' k G*') d’atomes de carbone. 

Cyclo.C=H".CH'.CH.(R)COMt 
Cyclo.C=H‘.CH*.CH.(R)CO^H 
Cyclo.C‘H’.CH».GlR(R)CO?H 
Cyclo.G'H .Cn^CH(R)CO'H 

Gyclo.C’H».(GH»)*CH(R)CO*Il 
GycLo;G’H?.(GH*)‘.GH(K)CO’H 

Gyclo.G>H».G£I(R)GO^H 
Gyclo.G=ir.GII(R)CORI 

Gyclo.G»ll‘’.GH(R)GO*H 
Gyclo.C»Il».CII(R)CO»ll 

Cyclo.G‘H'‘;GIl»)*.GH(R)GO*H 
Gyclo.C=H"(Gll*)«.CHlR)CO*H 

ii.G*H*’.GII(R)CO'H 
7J.G’H<”.(;1I(R)G0>H 
n.G'H”.GII(R)GO'H 

On voit que pour les acides en G“ les d6riv6s non cyoliques sont 

moins actifS que les derives cycliques correspondents. On peut done 

conclure que puisque leur dilution maximum active est' 1 p. 62.000, 

aloTs que pour les cyoliques elle oscilleentre 1 p. iOO.OOO el I p. 320.000, 

le pouvoir antigenetique des sels sodiques des acides gras 61ev6s, vis-^i- 

vis du M. lepra), n’est’pas li6 exclusivement k la structure de ces acides 

qui peut verier dans des proportions assez grandes. Gette propri6te 

paralt d6peudre du poids molfeculaire de ces acides, c’est"a.-dir6 de leur 

nombre d'atomes de carbone, et, pour les acides de m6me poids mol6- 

culaire, d’un certain degre de ramification, les acides ramifies se mon- 

trant ace point de vue plus actifs que les acides lin^aires, alors que, 

d’autre part, les acides possedant un noyau cyclique ne sont pas plus 

efficaces que les acides acycliques. 

1. Armendt et Adams. Id., 1930, 52, p. 1289. 
2. Davies et Adams. Id., 1928, 50, p. 2293. 
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Adams a 4t6 conduit Aadmettre quele pouvoir anlig^netique est du A 

un ensemble de propriet6s physico-chimiques communes a ces divers 

acides et leur permettant de pen6trer dans I’enveloppe cireuse des bac- 

teries. Son avant-dernier m^moire (') est pr6cis6ment consacrd A I’dtude 

des ppopri6t6s tensio-actives des solutions des sels sodiques des 

120 acides etudies par lui. Sans exception, tous les acides dou6s de 

pouvoir antigenetique pour le M. leprsB diminuent la tension supers 

ficielle. Les di verses modifications de la constitution chimique entrainent 

des variations de tension superflcielle qui sont dans le meme sens que 

les variations du pouvoir antigenetique. 

Toutefois ces divers acides ne paraissent pas doues d’une activity 

considerable etleur.speoificite in. vivo reste A demontrer. 11 ne semble 

pas qu’aucun d’entre les nombreux acides synlbetiques prepares par 

Adams ait ete introduit en therapeutique, bien que certains aient fait 

I’objet de brevets americains. 

Toutefois, dans un tout recent memoire ('), Adams et ses collabo- 

rateurs annoncent avoir effectue sous la direction du D' Lara des essais 

cliniques avec Tether 6thylique de Tacide-di-n-heptylacetique qui fut 

injecte en solution A 30 dansd’huile d’olive dans le but de diminuer 

ses proprietes-irritantesi Les essais effectues pendant quinze mois sur 

50 malades comparativement A 50 autres servant de temoins semblent 

montrer que le produit synthetique est aussi favorable que le produit 

naturel. Toutefois les resultats ultArieurs furent moins salisfaisants. 

2° Derives des acides hydnocarpique et cuaulmoogrioue ^ATURELS. — 

Sir L. Rogers a propose Tadministration intraveineuse des sels de 

sodium (") des acides naturels, surtout hydnocarpique ('). Deanet Holl- 

MANN des 1918, puis Wilson (“), Read et Feng (‘j ont propose les ethers 

ethyliques de ces acides; ceux-ci peuvent etre employes soit assooiAs 

(acides totaux), soit deprefArence isolement ("), par exemple sous forme 

de chaulmoograte d’ethyle (antilAproI). D’autres esters ont Ate proposAs, 

notammentceux des acides provenantdu Qalophyllum bigatur (injection 

intramusculaire deS A 8 cm*); maisies resultats sont inferieurs A ceux 

obtenus avec le sel de sodium ou les ethers des acides de VHydnoeappus 

Wightiana {’). 

1. Stanley et Adams. J. Am. cbem..S,oc.-, 1932, 54»,pi 1548. 
2. Stanley, Coleman, Greer, Sacks et Adams. of jiharm. exp. Iher., 1932, 45, 

p. 121-162. 
3. Rogers. Brit. mod. J., 1916, II, p. 550. — Muir, (M. J.med, res., 1921, 15, p. 501) 

a propose une technique moins thrombosanle. — Rogers, Proc. roy. Sac. med., 1921, 
10, p. 1021; Brit. meet. J., 1928, 1, p, 225. 

4. Rogers. Lancet, 1921, 1;, p. 1158, 
5. Wilson. China med. J., 1924, 38; p; 148, 
6. Read et Feno. Id., 1925, 39, p. 612. 
1. De Vera et Lara. d. Phil..Is!, med. Assoc., 1929, 9, p. 307. 
8. Neff. J. trap, med., 1920, 32, p. 241-243. 
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A c6te des eslers 6thyliques on a 6galement preconise les esters de 

divers phenols halogenes (‘) ou mfime de diphSnols, notamment de la 

r6sorcine (’) ou encore les eslers chaulmoogriques des acides lactique 

ou salicylique (’). 

La fonction ethyl6nique des acides du chaiilmoogra a permis de fixer 

sur ceux-ci deux atomes d’halogenes et Ton a pr6par6 ainsi des ethers 

diiodes (*) ou dibroin^s (’) dont ces derniers notamment seraient mieux 

supportes que les esters ordinaires. 

On a pu egalement fixer I’acide iodhydrique et obtenir un acide 

orthoiododihydrochaulmoogrique (*). Dans le m6me Bulletin sont decrils 

I’alcool chaulmoogrique (’) qui a servi lui-m6me A preparer un acide 

4.chaulmoogrylamino-benzene-arsonique ('). Divers derives aminAs ont 

elA egalement AtudiAs par Stanley, Coleman, etc. (Joe. cit.). 

II. TUBERCULOSE 

Parmi les nombreuses tentatives qui ont et6 effectuees depuis de 

longues annAes dans le domaine de la tuberculose, la melallotherapie, 

orientee aujourd'hui plus specialement vers I’aurothArapie, semble 

devoir etre Tune des plus fructueuses, bien qu’A cet 6gard nous ne 

possAdions pas encore, dans tousles cas, des resultats experimentaux et 

cliniques rAgulierement probants. Jusqu’A present, I’infection tuber- 

culeuse expArimentale chez le cobaye, qui reste I’epreuve la plus severe 

et la plus sure, quoique parfois retardAe par I’aurothArapie, n’a pas 

encore pu Atre surement enrayee par cette methode (") et encore moins 

par les aulres mAthodes chimiolhArapiques. Cependant de nombreuses 

substances se sont montrees d’une activity remarquable sur le bacille 

tuberculeux cultive/« vitro; mais leur pouvoir antigAnAtique diminue 

considArablement en presence de sang ou d'aulres liquides organiques 

et peut meme ne pas se manifester in vivo. 

En dehors des agents mdtallotherapiques, les substances avec 

lesquelles on a essaye de r^aliser un traitement chimiothArapique de la 

tuberculose sont les plus diverses. Nous citerons : les acides gras elevAs, 

du type de ceux utilises dans lalepre ou de ceux contenus dans I’huile 

t. Saniillan. PltiJ. Journ. Science, 1929, 40, p. 493. 
2. Hinegardneh et Johnson. Jour. Am. chem. Soc., 1929, 51, p. 1303. 
3. Santiago et West. Phil. J. Science, 1928, 35, p. 403. 
4. Cole. Phil. J. Sc., 1929, 40, p. 503. 
5. Read. Chin. Journ. physiol., 1927, 1, p. 435. 
6. Deani Wrenshall et Fujisiono. U. S. P. Health Bull., 1927, n<> 168, p. 28. 
7. Dewar. U. S. Publ. Health Bull., 1927, n" 168, p. 33. 
8. Dewar. U. S. P. Health Bull., 1927, n« 168, p. 31. 
9. C’est seulement avec qiielques anitnaux (veau, lapin) et pour ce dernier dans 

certaines conditions d’infection que, d’aprOs H. Madsen et Hoerch, ta sanocrysine 
serait reguliOrement curative. 
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de foie de morue et dont Sir L. Rogers a propose I’emploi (morrhuate 

sodique) ou doat R. Adams (*) a conslatS I’efficacit^ in vitro sur le 

bacille de Koch ; certains composes amines, soil simples comme la 

choline (“) ou complexes comme le quinosol, qui est actif in vitro, mais 

sans efficacit6 sur la tuberculose experimentale du cobaye (’), ou 

encore comme cerlaines mati^res colorantes poss6dant une affinitS 

pour le bacille luberculeuxet qui inhibenl son d6veloppement//2 vitro (*) 

et parfois meme in vivo ('). 

La metallotherapie a 6t6 elle-meme r6alis6e avec un certa,in nombre 

de m6taux ou de metalloides; pour ces derniers, nous pourrons citer : 

I’iode, I’arsenic, I’antiraoine, la silice (Kable, ROssle,); mais c’est sur- 

tout parmi les m6taux, notamment avec les terres rares (“), Turanium 

et le thorium (’), le c6rium (*), le cadmium et le manganese (’), le 

cuivre et Tor, que se trouvent les agents les plus actifs non seule- 

ment in vitro, mais parfois m6me in vivo. Ces deux derniers, et sur- 

tout les derives auriques, ont 6t6 I’objet d’applications cliniques et de 

recherches experimentales trfes etendues. Nous limiterons cette 6tude k 

I’aurotherapie ou chrysoth6rapie. 

Aurotherapie. 

L’aurotherapie de la tuberculose, appliquee empiriquement dans les 

siecles passes, put 6tre logiquement envisag6e lorsque, vers 1890, Koch 

montra que le cyanure auropotassiquo (“) et meme le chlorure d’or 

exercent in vitro sur le bacille tuberculeux une action antig6n6tique 

trSs marquee, mais consid^rablement atfaiblie en presence de s6rum 

sanguin. 

1. R. Adams. Journ. Am. cbem. Soc., 1929, 51, p. 1263. 
2. Carles, Leuret. Bull. Acad. Med., 1930, 101, p. 196; 1931, 105, p. 159. 
3. Bidaelt et Urbain. C. B. Soc. biol., 1928, 99, p. 461. 
4. A. etc. Hollande. Id., 1929, 101, p. 5iG. — Hesse. Zentr. Bakter.. Parasilenk., 

1929,110, p. nO; Arch. exp. Path. Pharm., 1929, 138, p. 156. 
5. V. Linden. Muacb. med. Woeb., 1912, p. 2560 et 1914, p. 2340. — Meiszner, 

Zontr. Bakl. Parashenk., 1929, 110, p. 176. — Voy. Schnitzer. Z. ang. Cbem., 1930, 
43, p. 745. 

6. Frouin. C. B. Soc. biol., 1912, 72, p. 1034; 73, p. 640 ; 1915, 48, p. 129. 
7. Id., Ibid., 1913, 74, p. 2828. 
8. Flandin. Soc. mcd. hop. Paris, 1931. — Strauss. D. med. Woch., 1928 , 55, 

p. 1087. — Steggani. Arch. Sc. pbys. nat., 1929, 2, p. 102. 
9. Walbum. Metallsalzlherapic, 1929, IX® r^uoion de la D. Pharmakol. Ges., 

p. 45; Arch. exp. Path. Pharmak., 147. 
10. Luton (1894), Finkler (1911), V. Linden (1912). Rdcemmeiit Me Dowell {Am. 

Bev. Tub., 1932, 25, p. 2.'i2) semble prAferer le cuivre a For. 
11. Une conibinaison du cyanure d’or et d’AthylAne-diamine-cantharyle fut pro- 

posAe sous le nom d’aurocautan, mais se montra trop toxique et sans action sur 
la tuberculose du cobaye. 
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Sur la tuberculose experimenlale ces produils se montrerent peu 

■efficaces. Les resultats ne furent gu^re plus satisfaisants dans le lupus 

et dans certaines tuberculoses locales (Brock et Gluck) et surtout dans 

la tuberculose pulmonaire (Pkkanovich). 11 en fut de meme dukrysolgan 

ou /j.amino-o.auromercapto-benzoate de sodium qui, ^tudi6 en 1913 

parFELDT ('), Gonduisit cet auteur aux m6mes tehees, mais lui permit 

de constater la possibilite d’une auro-r6sistance acquise du bacille de 

Koch, observee la meme annee par Breton avec For colloidal. C’est 

seulement apres que Mollgaard eut, en 1921, introduit dans le traite- 

meiit de la tuberculose rhyposulfite d’or et de sodium (sanocrysine) que 

fut d6fioiti'vement fond6e FaurOth^rapie. 

■Bientdt furent proposes de nouveaux derives auriques, tout d’abord 

le triphal (192o), puis Fallochrysine, le lipaurol, le lopion et les deux 

solganal. Au surplus, Faurotherapie ne derail pas se limiter au seul 

t.raitement de la tuberculose. On vit peu k peu son domaine s'6tendre 

diverses autres affections : artbrites infectieuses (Forestier, FREUNn), 

lepre (Felut), lupus erythemateux (Hopkins, Abramo-vitz), syphilis 

(Jeanselme et Burnier, Levaditi, Luttenberger), etc., dans lesquelles 

ses proprietes curatives se montrerent plus manifestes (*). Nous n’etu- 

dierons ici que les applications de I’auroth^rapie au traitemenl de la 

tuberculose. Nous d^crirons d’abord les diverses substances propos^es, 

puis nous examinerons leur action exp6rimeniale en g6n6ral et les 

principaux resultats oliniques. 

A. Description des principaux composes auriques employes en tbera- 

PBUTiQUE. — Sanocrysine, syn. aurosan, crysalbine Rhdne-Poulenc; 

c’est un hyposulflte (ou Ihiosulfate) d’or dt de sodium. Sel incolore 

parfaitement cristallisd de formula Au(S’0’)’Na’,2H"0 el contenant 

37,4 °/o d’or. On le conserve k I’abri de Fair dans des ampoules. 11 est 

soluble dans I’eau; on Femploie en solution aqueuse k 5 (posologie 

voir plus loin p. 548) qu’on prepare au moment de s’en servir; cette 

solution ne precipite pas lesproteines. 

Krysolgnn. — Le krysolgan (Meister-Lucius) ou supragol est le 

sel de sodium de I’acide aurothio-2.amino-4.benzoique (30 °/o d’or). 

II est soluble dans moins de dix parlies d’eau; on utilise les solu¬ 

tions d, 1 ou a 10 on injecle tous les dix ou vingt jours et par 

la voie intraveineuse d’abord 1 ou 2 milligr., puis on augmente 

progressivement Jusqu’4 o, 10, 20 milligr. et enfin 5 et 10 centigr. 

(Feldt). 

-1. Feldt. D. wed. Woch., 1913, p. 549; Berlin, klin. Woeb., 1917, B4, p. IIH; 
Die GoldbehandluDg der Tuberkuloselund der Lepra., Halle, 1924. — Breton. C. B. 
Soc. bioL, 1913, 74, ,p. 1200. 

2. Lebeoi' et Mollard. Les aels d’or en dermatologie et en syphiligrapbie. Paris, 
Masson, 1932. 
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COO:Na COONa 

Nil' 
Krysolgan. Triphal. 

Triphal. — Le triphal ('Meister-Lucius) estle sel de sodium de I’acide 

aurothiobenzimidazol-carbonique (44 °/„ d’or); il est moins alterable 

que les ddriv6s precedents; il est soluble dans I’eau; ses solutions, qui 

sont legdrement alcalines et partiellement colloidales, sent administrifies 

tousles quinze jours comme cdlles de krysolgan (Leschke); mais on 

peutdebuter (ZwEiG)pardes doses plus’faibles(l milligr.), puis atteindre 

chaque semaine 2 milligr. 5, 3 milligr. et enfin 1 centigr., 2 centigr. 5, 

S centigr., puis, comme doses maxima, 10 centigr. ou plus rarement 

20 centigr. 

Allochrysine. — L’allochrysine (Lumiere) est un aurothiopropanol- 

sulfonate de sodium de formule AuS.CII’CHOH.CH“SO'‘Na (environ 

35 ”/o d’or) et qui eSt soluble dans I’eau. On utilise des solutions 4 

10 •>/„ qui sont tr^s stables, et qui sont d61ivrees en ampoules de 1 ou 

de 2 cm’ dont le contenu est dilue dans 10 cm’ d’eau physiologique 

et injects par la voie intramusculaire (une h deux injections par 

semaine). 

Solganal (1927). — Le solganal (Schering) est le sel disodique d’un 

acide amino-methylfene-sulfonique 4.auTothiobenz6ne-2.sulfonique 

(environ 36,5 ‘■/o d’or). II est soluble dans I’eau. On emploie par la voie 

intraveineuse, au debut et deux fois par semaine, 1 ou 2 cm’ de la solu¬ 

tion k 1 “/o', puis on augmente progressivement jusqu’a 1 et ’m§me 

3 cm’ de la solution a 10 °/o. 

COH - cii 

AUS — GH ^fion 
\ / 
0-C — GII'OH 

Solginal B. 

Solganal B (1929). — Malgre son nom, le nouveau solganal ou solga¬ 

nal B (Schering) n'a aucun rapport de constitution chimique avec I’ancien 

solganal; c’est non plus un derive du benzene, mais un d6riv6 du thio- 

glucose, c’est rauro.thioglucose (30 “/o d’or). II est soluble dans I’eau et 

s’administre g6neralement par la voie intramusculaire, de prefdrence 

en suspension huileuse A 1 p. 10 en recourant k des doses progressives 

de 1, 2, 3, 10 et meme 30 centigr.; on pent atteindre apr6s cinq ou six 

Nll.GH'SOiNa 
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semaines un total de un ou plusieurs grammes de solganal B. 

Lipaui'ol. — Le lipaurol [Lecoo et Ferrand] (*) est un camphodithio- 

carbonate d’or, NaAu(C‘°H“OS^)*, 9H’0. Le sei anbydre, qui contient 

pres de 27 °/o d’or, est soluble dans I’huile en donnant une solution 

rouge; chaque centimetre cube de la solution huileuse pour I’usage 

th6rapeutique contient 10 centigr. du sel anhydre, soit 3 cenligr. d’or. 

On I’adminislre par la voie intramusculaire raison de 1 cm’ deux fois 

par semaine au debut, puis en augmentant jusqu’aux doses hebdo- 

madaires de 18 centigr. d'or. 

Lopion. — Lelopion (Igepearma) est le sel de sodium de I’acide auro- 

allylthio-uree benzoique (’); ce sel contient 40 °/o d’or dissimuld. II est 

soluble dans I’eau; on I’utilise en injections inlraveineuses la dose de 

1 centigr. et en progressant jusqu’a 20 centigr. sans d^passer au total 

1 gr. de sel; 

B. Etude EXP^RiMENTALE. — 1° Toxinite. — D’apres Issekutz et Dirner(’), 

les derives auriques sont tous des poisons protoplasmiques qui exercent 

une action toxique universelle sur les vertebras et les invertebres. Les 

composes ionisables comme le chlorure d’or sont les plus loxiques par 

la voie intraveineuse; mais par la voie sous-culan6e leur toxicite est la 

plus faible, sans doute par suite de la formation locale d’un d6p6t d’or 

r6duit; il en est de m6me chez le lapin et la souris [Feldt] (’). Les doses 

mortelles pour le rat sont, par gramme d’animal : sanocrysine, 

0 milligr. 025; triphal, 0 milligr. 03; krysolgan, Omilligr. 04; solganal, 

0 milligr. 30; ce dernier est done environ dix fois moins toxique, et le 

solganal B le serait encore beaucoup moins. D’apres les rfeultats de 

Feldt {loc. cil.) sur la souris, cel animal serait beaucoup moins sensible 

aux divers composes auriques. Mollgaard estime que pour la sano¬ 

crysine la dose tol6ree par la voie sous-cutanee est d’au moins 

0 milligr. 15 pour la souris et de 0 milligr. 3 pour le lapin. La dose 

toxique d’allochrysine n’a ete precis6e que sur le cobaye (“) elle est 

sup^rieure cl 10 centigr. par kilogramme par la voie sous-cutanee; pour 

le m6me animal et par la m6me voie, Fernbach (") estime que o centigr. 

constituent une dose inoffensive. On pent done conclure que, sauf le 

solganal qui paralt beaucoup moins toxique, tous les produits auriques 

examines sont d’une toxicity sensiblement 6gale et que e’est surtout par 

la voie intraveineuse que celle-ci peut se manif^ster le plus facilement. 

1. Lbcoq. C. R. Ac. sc., 1931, 192, p. 846. 
2. Fischl puis Feldt out 6tudi6 un produit analogue ddrivant de I’ur^e, 

CO [NH.C*H* (AuS) SO’Na]*; e’est une uree aurothiosulfanilide (Xentr. Bakl., 1939, 
115, p.383). 

3. Issekutz et Dirxer. Arch. exp. Path. Pbarmak., 1930,153, p. 313. 
4. Feldt. Klin. Woeb., 1926, 5, p. 299. 
5. Lumiere et Perrin. C. R. Ac. Sc., 1927, 184, p. 289. 
6. Fernbach et Rullier. Rev. Tub., 1923, 7, p. 300. 
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2“ Deslinee dans Torganisme. — De nombreux auteurs (‘) out 6tudi6 

ladestinee de For dans Forganisme et sa localisation dans les divers 

tissus. Tons sont d’accord pour constater qu’apres injection intra- 

veineuse les composes auriques, comme la plupart des composes metal- 

liques, disparalssent rapidement du sang, qu’il y a elimination urinaire 

assez pr^coce mais lente et retardee, alteignant 50 °jo (Me Clusky) et 

m6me 75 "/o (Hansborg). Comme pour Hg, le rein est un des organes 

qui fixent le mieux le metal. 

Toutefois les pourcentages fixes dans le foie et dans le rein peuvent 

varier suivant les substances envisagees; nolamment avec une combi- 

naison ur^ique (Bkaun) et avec certaines combinaisons auroproteiniques 

(Heubner), la fixation dans le foie et dans la rate est prepond^rante, alors 

que e’est Finverse pour la sanocrysine. D’apresWEiuER, d’abord avec Brarn 

puls avec Henius, e’est pour le solganal que les pourcentages d’or dans 

le poumion tuberculeux seraient plus elev6s que dans le poumon sain ; 

toutefois le lopion est mieux retenU (67 ®/o) dans Forganisme que le sol¬ 

ganal (15 la sanocrysine serait intermediaire. Ajoutons que certains 

auteurs ont pu deceler For dans le cerveau (*) et dans le llquide cephalo- 

racliidien (’); d’autres enlin (‘) dans le systeme reticulo-endoth61ial, 

d’ou Fon pent admettre que ce metal puisse agir en stimulant les 

moyens de defense normaux de Forganisme. 

3° Proprietes pharnmeodynamiques gonerales. — Nous devons & 

IssEKUTZ et Mehes (“) une 6tude de Faction des composes auriques 

mineraux et organlques sur les divers organes de la grenouille et du 

chat. Nous rappellerons tout d’abord que dans un premier memoire 

IssEKOTZ et Leinziger (*) ont compare les composes auriques au point de 

vue de leur tensio-activite, de leur liposolubilit6 et de leurs propri6t6s 

hemolytiques. Tandis que le chlorure d’or est fortement h6molytique, 

non liposoluble el non adsorbs par le charbon, les autres composes 

auriques (notamment la sanocrysine, mais Fexception du krysolgan qui 

est hemolytique) sont liposolubles, adsorbes par le charbon et non 

hemolylique''. 

Sur la pression arterielle du chat, le chlorure d’or et, d’une maniere 

1. Liimholt. C. R. Ac. Sc., 1925; Biocli. Zeitseli., 1920, 172, p. 141 (sanocrysine!. 
— Lumiere et M"" Jullurd. C. R. Soc. Biol., 1930, 105, p. 396 (allochrysine). — 
Braun et Weiler. Bioch. Zeilscbr., 1928, 197, p. 343. — Heubner. Klin. Woch., 1929, 
8, p. 393. — Henius et Weiler. Bioch. Zeitschr., 1929, 214, p. 204. — Henriquez et 
Okkkl. Pllug. Arch. Phys., 1930, 225, p. 364. 

2. Seiner et Fischl. Klin. Woch., 1929, 8, p. 582. 
3. Lebkup, Mollard et Pauoet. Soc. Derm. Sypli., 1931, 38, p. 513. 
4. Korteweg, Water.man et Prins. Ned. Tidjsctir. Gen., 1928, 72, p. 2063, d’apies 

diem. Zentr., 1928, 2, p. 789. — Henriquez et Okkels, Ioc. cit., — Feld et Heinse, 

5. IssEKUTZ et Mehes. .\rch. exp. Path. Pharm., 1930, 152, p. 318. 
6. IsssKUTZ et Leinzioer, Id., p. 288. 

Bull. Sc. Pharm. (Octobre 1932). 35 
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moins marquee, le krysolgan et le solganal produisenl, apres une Ele¬ 

vation immEdiate et passagere, une chute qui ne persiste pas si la dose 

est faible; cette chute, pendant laquelle I’adrErialine reste hypertensive, 

est due a la dilatation cardiaque et a la diminution de volume de 

I’ondEe sanguine; la dilatation des vaisseaux, bien que les derivEs 

auriques soient des poisons capillaires (‘), ne jouerait qu’un role secon- 

daire. Sur le cceur de grenouille, les dilutions de chlorure d’or E 

1 p. 2.000 produisent une contraction maximum et irrEversible, une 

partie de Tor se fixe sur la fibre cardiaque. De meme sur les muscles 

stries, forte contracture et fixation superficielle (action astringente). 

4“ Action des composes auriques sur les cultures du bacille tubercii- 

leux et dans les infections experimentales. —'a) L’action antiseptique 

des sels d’or pour le bacille tuberculeux a EtE signalEe par Koca, qui a 

surtout constatE le pouvoir antigEnEtique ElevE de I’aurocyanure de 

potassium (au millionieme); Taction bactEricide des sels d’or, EtudiEe 

par Paul et Kromg (’) sur le charbon est beaucoup moins marquEe 

(1 p. 1.000 E, 1 p. 10.000); elle est particulierement faible sur les spores 

du charbon (4 p. 100). 

Les recherches eflfectuEes en 1913, soit par Breton {loc. cit.) sur Tor 

colloidal, soit par Feldt (’) sur Taurocantharidyl-ethylene diamine, 

montrerent que Taction antigEnEtique de ces composEs est beaucoup 

moins Energique que celle de Taurocyanate; c’est ainsi que les dilutions 

d’or colloidal E 1 p. oO.OOO ou 1 p. 100.000 donnent, il est vrai, des cul¬ 

tures grEles, mais toujours infectantes pour le cobaye; de plus, aussi 

bien dans les essais de Feldt que dans ceux de Breton, le bacille 

acquiert assez rapidement une auto-rEsistance manifeste. La surprise 

fut done grande quand Mollgaard (‘) annonga en 1924 que Taction anti¬ 

gEnEtique de la sanocrysine Etait sensiblement Egale E celle de Tauro- 

cyanure de potassium; bientot toutefois divers auteurs montrerent que 

non seulement Taction antibiotique de la sanocrysine estnulle (“), mais 

que son pouvoir antigEnEtique, quoique rEel (‘), est relativement 

faible (’). 

Celui-ci varie toutefois suivant les races de bacilles (Sweany et Wasick) 

1. Heubner. D. med. Woch., 1913, p. 690. 
2. Paul et Kronig. Z. f. Hyg., 1897, 25, p. 1. 
3. Feldt. D. wed. Woeb., 1913, p. 549. 
4. Mollgaard. Chemotherapy of tuberculosis, Copeuhague, 1924. 
5. Avec les solutions de sanocrysine a 1 "/o et mEme alp. 500, de Carvalho (voir 

ci-dessous) a cependant constatd uoe action antibiotique. 
6. SchibMann et Feldt. Z. f. Hyg. Infektionskr., 1926, 106, p. 95. — Sweany et 

Wasick. Am. Rev. Tub., 1925, 12, p. 316. 
7. Calmette, Bocquet et Negre. Rev. de la tuberc., 1926, 7, p. 169. — De Car¬ 

valho et De Mira. C. R. Soc. Biol., 1927, 94, p. 310. — Kov.atz et Dirner. Cbem. 
Zentr., 1931, 1, p. 1933. 
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et suivant les composes auriques envisages, ainsi que le montre le 

tableau suivant dd a Issekutz et Dirner {loo. cit.), ce qui confirme les 

rdsultats anterieurs de Sweany et Wasick et qui montre en outre la 

fixation du metal par le bacille. On notera que cette action est conside- 

rablement diminuee en presence de sang ou de s6rum sanguin. 

RACES DE BACILLES MILLIGR. 

auriques 
Friedmann BCG Arloing Bovin de bacilles 

Auroohlorure 
de Na. 

Complele. 
Parlielle. 

1 : 40.000 
1 : 80.000 

1 : 32.000 1 : 10.000 
1 : 200.000 

1 : 4.000 0,279 

Aurocyanure 
de K. 

Complfle. 
Paitielle. 

1 : 640.000 1 : 84.000 
1 : 128.000 

1 : 120.000 1 : 160.000 X 0,017 

Sanocrysine. 
Complfle. 

Pdrtielle. 
1 : 8.000 
1 ; 3^.000 

1 : 4.000 
1 : 29.000 

1 : 8.000 
1 : 16.000 

1 : 2.000 
1 : 8.000 

0,164 

Krysolgan. Complelo. 
Partielle. 1 ; 3.200 1 ; 4.000 1 : 8.000 

0,108 

Triphal. 
Complete, 

Paitielle. 1 : ”5.600 1 : 2.000 
0,092 

Solganal. 
Complete. 

Partielle. 
1 : 1.800 
1 ; 8.000 

1 : 2.000 
1 : 16.000 

1 : 4.000 
1 : 16.000 

1 : 4.000 
1 : 16.000 

0,028 

b) Les premiers essais de traitement de la tuberculose experimentale 

furent entrepris en 1913 par Breton, d’une part, avec Tor colloidal {loc. 

cit.) et de I’autre par Bruck et Gluck ainsi que par Feldt avec I’auro- 

cantan; ces essais furent ndgatifs, toutefois Breton constata que I’injec- 

tion d’or colloidal chez le cobaye sain retarde sensiblement revolution 

de I’infection tuberculeuse expdrimentale. On salt que les experiences 

entreprises des 1924 par MCllgaard {loc. cit.) avec I’hyposulfite d’or et 

de sodium montrerent au contraire Taction curative de cette substance 

dans la tuberculose experimentale du veau et de divers animaux de 

laboratoire; elles conduisirent Mollgaabd d introduire la sanocrysine 

dans le traitement de la tuberculose. Toutefois ces r^sultats ne furent 

pas confirm^s par tons les experimentateurs qui reprirent ces essais (*). 

Madsen et Moercu (^) parvinrent cependant, confirmant leurs travaux de 

1926 et ceux de Mollgaard, ci montrer que Tinfection tuberculeuse du 

lapin par un bacille faiblement virulent mais tuant sdrement aux doses 

employees pent 6tre complStement enrayee par le traitement & la sano- 

1. Calmette, Boqdet et N^ore (loc. cit.). — J. Gascon. Bev. fac. cieac. qnim., 1928, 5, 
p. 41. — Mijagawa. Rapport de la Comm. jap. (Japan mud. World, 1927, 7, p, 133). — 
0. Bang. Z. Tubcrk., 1927, 47, p. 286. — Dixon et Hoyle. J. of pbarmacoL, 1929 , 35, 
p. 499. 

2. Madsen et Moerch, Z. f. Jlyg., 1927, 107, p. 169. 
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crysine; enfin I'annee suivante (*) ils monlr6rent que meme avec un 

bacille virulent l infection peut etre arret^e chez le lapin condition 

d’effectuer le traitement (10 doses de 2 centigr. de sanocrysine par kilo¬ 

gramme d’animal) Irois ci cinq jours apres I’lnfection, une intervention 

plus pr6coce n’6tant pas curative. Toutefois il semble que malgr^ leur 

communication commune de 1928, Bang et Madsen ("), dont jusque-la les 

conclusionsetaienI toujoursoppos6es, ne soien t pas parvenus ides conclu¬ 

sions decisives, si bien que Ton doit s’en tenir aux conclusions contraires 

rapportees ci-dessus et confirmies recemment par Ovel et Parish (’). 

G.. Etude clinique. —Apres la retentissante publication de Mollgaakd, 

la sanocrysine fut aussitdt experimentie en France. Tandis que certains 

auteurs comme Leon Bernard ainsi que Villaret a Paris, coinrae Garin 

puis Gordier k Lyon, tout en signalant quelqnes amilioralions notables, 

semoniraient sinon favorables, du moins reserves, d’autres comme Rist 

et ses collaborateurs, et surtout comme Sergent, Bordet, Durand et 

Kourilsky, presenterent des rapports plutdt defavorables; il en fut de 

meme de Golbert (Gambo) qui, avec Ghatard, a resume son opinion 

dans une revue ditaillde. 

Gomme, d’autre part, les resultals experimentaux rapportes plus haul 

ilaient discutes, I’itude clinique de la sanocrysine semble avoir die 

pendant un certain temps ddlaissde. Ge fut Leon Bernard et ses colla¬ 

borateurs, ainsi que Dumarest et ses eleves, les uns i Paris, les autres 

a Hauteville, qui reprirent d’une facon systematique I’emploi clinique 

de la sanocrysine. Dans un livre tres documente, Mollard (*), de I'Lcole 

d’Hauteville, put rdunir 400 cas de tuberculose pulmonaire traites par 

ce medicament en ddbutant par des doses faibles de 3 centigr. et en 

allant progressivement jusqu’aux doses de 25 centigr. (voie intravei- 

neuse) de manidre A administrer au total une dose de 2 k 3 gr. Les sla- 

tistiques de cet auteur comportaient 61,25 “/o des cas ameliores ou Ires 

ameliores et 38,75 % de cas negatifs ou aggravds. En 1929, Leon Ber¬ 

nard et Gu. Mayer (") ont publid une statistique de 142 tuberculeux pul- 

monaires en pleine poussde febrile, Iraitds par les doses faibles de 

sanocrysine; 11s ont eu 62 amdliorations avec defervescence et arret de 

la poussde evolutive. 

Ameuille, avec Klotz puis avec Hinault (‘), ont obtenu des resultats 

1. Madsen et Moekct. Z. f. Hyq., 1928, 109, p. 224. 
2. Bang, Madsen et Moerch. AcCa tub. scand., 1928, 4, p. 30. 
3. Ovel et Parish. Brit, Jl. exp. palhol., 1931, 12, p. 136. 
4. Mollard. Les sets d'or dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, Bail- 

LiERE, Paris, 1929. Voir fgalement le livre recent de Knud Secher. Traitement de la 
tuberculose par la sanocrysine, Paris, Bailliere, 1932. 

,5. Bernard et Ch. Mayer. Presse medicale, 1929, p. "OS. 
6. Ameuille et Klotz. Soc. mid. .hop., 1930, p. 1759; Paris mediral, 1931. — 

Ameuille et Hinault. Dull, mid., 1931, p. Ill; Dull. Soc. mad. boo., Paris, 
11 dOcembre 1931, p, 1878. 
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favorables en recourant a des doses plus fortes. IIs injectent chaque 

semaine oO centigr. de sanocrysine par la voie intraveioeuse et con- 

tinuent jusqu’a un total de 10 gr. par s6rie. Dans ces conditions, ils 

observant environ 80 “/o d’am61iorations. Cardis et Malinsky [de 

Leysin] (') ont fait 333 cures d’aurotherapie cbez 250 malades; leurs 

r^sultats les plus nets ont 6t6 obteuus dans les cas subfebriles avec 

expectoration moyenne. Ils notent que Taction des sels d'or est souvent 

transitoire et parfois m6me s’6puise avant la tin de la cure. En 1931, 

Dumarest, Mollard et Pavie (’) ont publie une revue detaillee sur Tetat 

actuel de la chrysotherapie de la tuberculose pulmonaire; ils conseillent 

Temploide dosesfaiblescommen^antpar Sou mfime par 3 centigr., puis 

ils augmenlent lentement et progressivement jusqu’ci 50 centigr. par 

injection. Ils sont d’accord avec Ameuille, du moins en ce qui concerne 

les doses totales, qui doivent etre 61evees; les ameliorations signal6es par 

eux et constatees aux rayons X atteignent 52 "/o des cas; Tam61ioration 

lesionnelle est plus rare, on ne Tobserve que dans 12,5 “/„ des cas. 

R6cemment[MoLLARD, Du.marest et Lebeuf ont substitue, 4 la sanocrysine, 

le solganal B en suspension huileuse (’). 

Des r6sultats satisfaisanis ont ete 6galement oblenus par divers 

autres cliniciens lant en France (*) qu’Si T^tranger (“). Sans doute de 

nombreuses questions sont encore discut6es ou restent en suspens; 

indications [formes evolutives surtout] (*) et contre-indications [formes 

avanc6es] (’), susceptibilites individuelles et variations naturelles ou 

acquises (“) de la tolerance; choix du produit (’) et mode d'administra- 

tion; fixation des doses injectees, de leur espacement, de leur progres¬ 

sion jusqu’ci une quantity totale par cure, pouvant 6lre moyenne ou 

61evee. Cette derniere question, celle de la posologie, semble eire la plus 

d61icate; nombreux sont les accidents d’intol6rance ou d’intoxication 

4. Cahdis et Malinsky. Journ. med. deLcysio, 1930, n“> 9 et 10, p. 133 et 149. 
2. Dumaiiest, Mollaud et Pavie. Annates de modecine, 1931, 30, p. 71. 
3. Mollard, Duiuarest tt Lebeuf. Presse wed., 1932, p. 801. 
4. Brodiez it Lefevre. Pev. de la Tub., 1931, 12. — Capuani. Paris medical, 1930, 

20, p. 43. — Caussimon. Gaz. hebd. Sc. med. Bordeaux, 1930, 51, p. 437. — Colbert 
et Pigeon, Ibid., 1930, 51, p. 804. — Denechau et Bigot. Arcb. med. d'Angers, 1931, 35, 
p. 177. — Gelibert et Leonet. Progres mot/., 1930, p. 1371. — Labesse et Marie. Presse 
med., 1930, n» 93, 1612. 

5. Oq trouveraune bibliographie tres etendue dans la revue de Leitner. Zentr. ges- 
Tub. Forscb., 1931, 35, p. 437. Depuis cette revue, la plupart des auteurs, saiif 
Amberson, etc., .Am. ftev. Tub., 1931, 24, p. 401, sont favorables : Pask, Lancet, 
d6cembre 1931, 2, p. 1346; Smith. Tubercle, 1932, 13, p. 132, et ineme Me Dowell.’ 
Am. Rev. Tub., 1932, 25, p. 252, qui toutefois prfefere le cuivre a for. 

6. LAon Bernard, Ioc. cit. — Smith, Ioc. cit. — Freund. Beilr. khn. Tub., 1928, 68, 
p. 606. 

7. WOHLBERG. Beitr. klin. Tuherk., 1928, 68, p. 606. 
8. Dumarest et Mollard. Bull. Acad, med., 1932,17, p. 794. 
9. Hesse. Arch. exp. Path. Pharm., 1929,138, p. 156. 
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provoqu6s par la medication aurique ('); erylhrodermie, icteres, pur¬ 

pura ("), desordres hematologiques (*), agranulocytose (*); cette medi¬ 

cation exige done une technique avisee et une surveillance constante. 

Parmi les theories qui ont ete mises en avant pour expliquer I’auro- 

therapie et qui restent toutes insuffisantes ('), la plus simple est celle 

qui repose sur Faction antig6netique signaiee par Koch pour le cyanure 

auropotassique. Bien que Mollgaard eut longtemps soutenu cette theorie 

et qu’il eut meme propose I’emploi de s6rums antitoxiques specifiques 

pour combattre certains accidents dus d’apres lui k la tuberculine 

liberee dans Faction bactericide, ce qui fut demontr6 inexact par Cal¬ 

mette (/oc. cit.), cette theorie est aujourd'hui abandonnee non seule- 

ment parce que la concentration de For dans les tissus est insufflsante, 

mais aussi parce quele metal ne peut atteindre les foyers tuberculeux, 

ceux-ci n’etant pas vascularises. On est ainsi conduit i expliquer les 

resultats favorables dus h Faurotherapie par une action stimulante ou 

catalytique (Feldt) s’exercant soit sur Fensemble des tissus (Ulrici), 

soit plus sp6cialement sur Fappareil reticulo-endotheiial (°), dans lequel 

nous avons vu que For est capable de se fixer. 

Quoi qu’il en soit de ces theories, e’est au clinicien qu’il appartient 

desormais de poursuivre Fetude de Faurotherapie, soit en precisant les 

conditions si delicates de son application, soit en fixant les limites 

actuelles de son domaine et de ses possibilites. 

III. CANCER 

La chimiotherapie du cancer (’), bien qu’ayant donne lieu a de tres 

nombreuses recherches experimentales, elles-memes suivies ou pre- 

cedees de tentatives d’applications cliniques, n’a pas eu jusqu’ici les 

succ6s retentissants qui ont permis S, la chimiotherapie des affections h 

protozoaires (syphilis, trypanosomiases, etc.) de conquerir une place 

definitive dans la thSrapeutique. Deux domaines ont (5t6 cependant tout 

1. Amecille et Hinault. Paris med., 1932, p. 33. — Jauneau. These Paris, 1931. — 
Dcmarest, Lebeuf, Mollard, Pavol. J. Mod. Cbir. prat., 1932, 103, p. 277. 

2. Laignel-Lavasti.ne et Reyt. Soc. fr. d'hcmatologie, 2 mars 1932. 
3. Aciiard, Goste et Cahen. BulJ. Soc. wed. hop. Paris, 1932, p. 547. 
4. Jaquelin et Allanic, Ibid., p. 5. 
5. Jessen. Beitr. klin. Tuberk., 1928, 68, p. 711. Voy. Leitner, loc. cit. 
6. Ziegler et Dorle. Ther. d. degenw., 1931, 72, p. 300. 
7. Jackson. Chemotherapeusis of cancer {New England Journal of medicin, 1929, 

101, p. 294. — Kaminer. Die Biochemie, des Karzinoms, 1926, Vienne, Springer. — 
Kramer, Chemotherapy and Cancer {//ahneman/i/aii iV/ont/ify, 1930, 63, p. 633-655). — 
Wassehmann. Die heutige Stand chemotherapentischen Cancerforschung, Rerlin, 
Springer, 1926. — Werner. Immuno- and chemotherapy in malignant neoplasms 
{Amer. Journ. of cancer, 1931, 15, p. 379).. 
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particulierement fouill6s, celui des derives metalliques ou m^talloi- 

diques (melallotherapie) et celui des matieres colorantes. 

Les melhodes d’etude sont relativement simples; elles consistent soil 

a examiner, comparativement li ce qui se passe chez les animaux nor- 

maux, le pourcentage des tumeurs que Ton peut provoquer pargreffage 

ou par badigeonnage au goudron chez des animaux trait^s par les 

substances etudiees, soil examiner I’influence produite sur le deve- 

loppement des divers types de cancer (cancer spontan6, cancer gretfe et 

cancer du goudron) par administration subsequente des memes sub¬ 

stances, celte influence pouvant elle-meme consister soil dans la gue- 

rison definitive avec disparition de la tumeur, soit en un retard plus ou 

moins important dans revolution. On concoit que ces diverses formes 

de cancer puissent 6tre essentiellement differentes et que les r6sultats 

obtenus avec Tune ne se realisent pas necessairement avec les autres. 11 

en est de meme des cancers bumains qui, non seulement different con- 

sid^rablement entre eux, mais ne pr^sentent parfois que des rapports 

eloignes avec les cancersexp6rimentaux. D’autre part, le developpement 

du cancer est surtout une question de terrain, et I’exp^rience inontre 

que les diverses medications du cancer, qu’elles soient ou non chimio- 

therapiques, realisent le plus souvent des modifications organiques 

temporaires qui sont suffisantes pour ameliorer un certain temps I’etat 

general et pour retarder le developpement de la tumeur, mais sans 

provoquer une guerison definitive. Ces considerations montrent les 

difficultes que presente e ce point de vue I’etude experimentale et Cli¬ 

nique des medications chimiotherapiques. 

Parallelement k ces reclierches I’etude chimiotherapique des sub¬ 

stances anlicancereuses comporte en outre, d’une part, la determination 

de leur toxicite pour les divers animaux de laboratoire et, d’autre part, 

leur fixation elective sur les tissus sains et sur les tissus cancereux, 

cette fixation pouvant etre evaluee soit rigoureusement par I’analyse 

chimique pour ce qui concerne les agents metallotherapiques, soit 

approximativement par la coloration des tissus pour les matieres colo¬ 

rantes. Pour quelques-unes de ces substances on a egalement etudie 

comparativement leur influence sur la culture in vitro de tissus sains et 

de tissus cancereux [Roffo] (’). 

A. Metallotuerapie. — La metallotherapie du cancer, dont I’emploi 

empirique remonte ci plusieurs siecles, a fait I’objet de tres nombreux 

travaux de laboratoire dans lesquels la plupart des 90 Elements connus 

de la classification periodique ont ete essayfis. Parmi ces elements, seuls 

ceux qui sont radio-actifs sont entres d^finitivement dans la pratique 

m6dicale, mais ils constituent une medication speciale, la curiethe- 

rapie, dans laquelle interviennent les radiations emises par ces 616- 

l. Roffo. Mew. Inst. wed. expcr., 1923. 
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ments el dont nous ne nous occuperons pas ici. Les aulres Elements 

dont I’application au traitement du cancer conslitue la metalloth^rapie 

ont 6te utilises aussi bien pour les recherches experimentales que pour 

les applications cliniques, soiten nature et a I’^tat colloidal, soil sous 

forme de derives ou de sels plus ou moins complexes employes eux- 

memes en solution ou en suspension aqueuse suivant qu ils sont 

solubles ou insolubles dans I’eau, soil enfin et plus rarement sous la 

forme de compos6s organo-m6talliques. 

Theorie des actions metallothevapiques. — Les theories propos^es 

pour expliquer les actions m6talloth6rapiques dans le cancer sont aussi 

diverses que le sont les theories sur la nature du cancer. La premiere 

explication la plus plausible esl que les melaux, apres elre flx6s electi- 

vement sur la cellule cancSreuse, exercent sur celle-ci une action inhi- 

bitrice dont le m6canisme, qui peut elre Ires complexe, consisterait soil 

en une alteration du protoplasma ftoxicite proprement dite), soil en une 

influence sp6ciale sur le metabolisme cellulaire : augmentation del’aulo- 

lyse qui seraitplus marquee pour la cellule cancereuse, diminution (') 

de la glycolyse (celle-ci Slant consideree d'apres Warburg comme neces- 

saire h la cellule cancSreuse), diminution de la respiration elSmen- 

laire, etc. Ou pent, d'aulre part, supposer que certains elements mStal- 

liques ou metalloi'diques sont susceplibles, soil par une amelioration 

du metabolisme genSral, soil par une action spSciAque et directe, de 

stimuler les moyens normauxde defense de I'organisme conlrel’invasion 

cancSreuse. 

Recherches experimentales. — La premiere donnSe experimentale a 

ete fournie par Wassermann (’), qui, en 1911, a traite avec un succes 

relatif les tumeurs gretrSes de la souris par rSosine seieniSe et qui a 

ainsi montre la possibilite, griice a un colorant, d’une part de vehiculer 

dans I’organisme une substance supposSe active mais peu elective, 

d’autre part d’alleindre la lumeur par la voie intraveineuse. Neuberg et 

Gaspari (°), en 1912, se basant sur ce que certains mStaux augmentent 

in vitro I’autolyse des cellules, ont faitde nombreux essais qui leur ont 

permis de conslater, dans le cancer de la souris et dans le sarcome du 

rat, I’activite curative d’un grand nombre de mStaux tels que ; Au, Pt, 

Ag, Rh, Ru, Ir, Pb et surtout Sn et Cu lorsqu’on les injecte par la voie 

intraveineuse sous forme de combinaisons avec un amino-acide tel que 

I’alanine. Des resultats analogues furent obtenus par Loeb et Fleisher, 

1. Cette diminution de la glycolyse pourrait etre provoqu§e par certaines sub¬ 
stances susceptibles, comme les amino-acides, de se combiner a divers metaux 
(cuivre) qui, d’aprfes Heciit et Eichholt;!, catalysent la glycolyse. D'apres Jowett, le 
plomb augmenterait la glycolyse. 

2. V. Wasserm.^nn, Keisser et V. Hanseman.v. Bei-l. klia. Wocli., 1912, n" 1. Was- 
SER.MAKN a reconnu par la suite qu’aucune des souris amdliories n’avait survdcu. 

3. Neubf.RO et Caspahi. Deut. toed. Wocb., 1912, p. 375. 
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en 1915 ('); ces auteurs purent, en outre, monlrer que les cellules can- 

c4reuses sont capables, comme les microorganismes, de s’accoulumer 

aux elements min6raux et que cette metallo-resistance acquise, dontil 

faut tenir compte en therapeuiique, est transmissible dans les cancers 

greffes. 

Ces recherches experimentales ont et6 etendues dans la suite k de 

tr6s nombreuses autres substances appartenwnt soil au groupe des 

m(5taux lourds, soit m6me au groupe des metalloides. Parmi ceux-ci 

I’antimoine et I’arsenic, dont on connaissait dSj^Ies propriStes curatives, 

ont 6t6 a nouveau essayes dans le cancer experimental. L’iode lui-meme 

a et6 6tudie en 1922 par Borrel et ue Coulon (') qui, mettant ci profit 

I’affinitS de la cellule canc6reuse pour le glycogene, ont eu I'idSe de 

recourir au glycogfene iode en administrant ce medicament par la voie 

sous-cutan6e, du cdte oppose celui de la tumeur greffee. Ces auteurs 

ont obtenu dans 50 °/o des cas une regression des n6oplasmes et une 

immunite vis-ti-vis de nouvelles gretfes, alors que chez les temoins le 

glycogene seul accel&re revolution. Toutefois c’est surtout du c6t6 des 

** metaux lourds que les recherches experimentales ont et6 d6velopp6es. 

Lewin avait montre anterieurement Paction favorable de I’or colloidal 

et des sels d’or sur le cancer de la souris. Borrel, de Coulon et Boez ('), 

en introduisant divers m6laux par ionophorese, ont observe des gu6- 

risons de cancer greffe de la souris avec le cuivre et le plomb et sur¬ 

tout avec ce dernier. Ces fails furent confirmes en 1927 par P. Girard (‘1 

apres introduction par endosmose 6lectrique de Pb ou de Cu sur le sar- 

come du rat. Des fails analogues furent signales par Mottkam (’) sur le 

cancer greffe de la souris et par Carter Wood (*) sur le sarcome du rat, 

mais ce dernier en associant le plomb ii des irradiations par les rayons X; 

toutefois, comme on le verra plus loin, les r6sultats furent n6gatifs 

dans les tumeurs spontanees de la souris traitees par le plomb colloidal 

et par la voie intraveineuse [Simpson (’), Bang (’)j. 

Stimules par ces resultals, d’autres auteurs ont examine, aussi bien 

au point de vue experimental qu’en clinique, iin tres grand nombre de 

metaux lourds. Isuiwara (“),■ qui en a etudie plusieurs k Petal de com¬ 

plexes tartriques et citriques sur le sarcome greffe du lapin, a signaie, 

en 1924, les resultals fournis par Pantimoine el le bismuth, et, en 1927, 

1. Fi.eisher et Loeb. J. exp. wed. Lancaster, 1915, 21. p. 155. 
2. Boiihel et de Coulon. C. ft. Soc. hiol., 1922, 86, p. 1096. 
3. Borrel, de Coulon et Boez. C. R. Soc. bioL, 1922, 87, p. 1118. 
4. P. Girard. Progres medical, 1927, p. 1817. 
5. Mottram. Brit. med. Journ., 1928, D” 1, p. 132. 
6. Carter Wood. Bep. ial. Conf. cancer. Londres, 1928, 2, p. 204. 
7. Simpson. Bep. int. Conf. cancer, Londres, 1928, p. 244. 
8. Bang. Bep. int. Conf. cancer, Londres, 1928, p. 211. 
9. Isuiwara. Gann., 1927, 31, p. 29-31. 
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ceux plus remarquables encore fournis par rytterbium; de m6me Roffo 

et Lopez Lamirez (‘), qui ont essaye de tr6s nombreux metaux, ont 

constate les elfels favorables du s61eniure de rubidium et signal^ 

I’influence inhibitrice exercee par ce compose sur la culture des tissus 

cancereux in vitro. Certains metaux de la serie radioactive comme 

I’uranium ont 6t6 egalement essayes [Hocking (*), Pack et Stewart (’)]. 

Quant aux recherches exp6rimentales enlreprises dans les toutes der- 

ni^res annees, les resultats se sont montr6s tanlot favorables comme 

ceux de Collier et Kraus (‘) dans le cancer de la souris, lantbt peu favo¬ 

rables comme ceux obtenus par Maxwell et Bisuoff (“) dans le sar- 

come du rat et comme ceux de B. T. Simpson et M. Marsh [1931] (‘) 

dans le cancer spontane de la souris effectues avec 56 composes min6- 

raux representant eux-mSmes 33 elements differents. Ces contradictions 

peuvent s’expliquer non seulement parce que dans le cancer spontan^ le 

developpement pent avoir attaint un degreplus avance que dans le cancer 

provoqu6, mais aussi parce que le cancer greffS est parfois tres variable. 

Dans les lignes qui suivent, nous ne developperons que les medica¬ 

tions par le selenium et par le plomb, qui ont donn6 lieu k I’introduc-' 

tion en th6rapeutique de medicaments nouveaux; nous laisserons 

de cote diverses medications, iode, arsenic, magnesium, bismuth, 

cuivre, etc., dans lesquelles les substances utilisees ne different pas de . 

celles gen6ralement employees pour d’autres usages en th6rapeutique. 

1“ Selenium et ses derives. — Les proprietes curatives du selenium 

vis-e-vis du cancer humain aussi bien que vis-e-vis du cancer experi¬ 

mental sont loin d’etre demontrees. Wassermann le premier, s’inspirant 

sans doute d’un travail de Gosio concernant la fixation elective du sele¬ 

nium et du tellure sur les tissus neoplasiques et tenant compte egale¬ 

ment de Paction dissolvante de Se sur les cellules cancereuses (’), a eu 

Pidee d’ahgmenter cette electivite en fixant le selenium sur une matiere 

colorante, Peosine; Paction sur le cancer greffe ful assez favorable 

quoique non definitive et h condition d’employer des doses sublqxiques; 

par centre, sur le cancer humain, les resultats furent nuls. 

Dix ans plus tard, Sugu'Ra et Benedict ("j.ont constate que le selenium 

et le tellure non seulement sont sans effet sur les tumeurs experimen- 

tales, mais encore sont doues d’une certaine toxicite. Dans le cancer 

1. Roffo et Lopez Lamihez,RoL, 1926, n“ 12, p. 3S8 et363. 
2. Hocking. liaport. hit. Conf. cancer, Londres, 1928, p. 2S3. 
3. Pack et Stewart. J. cancer res., 1930, 52, p. 49. 
4. Collier et Kraus. Z. Krebsforscli., 1931, 34, p. S26-530; Arch. exp. Path. Pharm., 

1931, 162, p. 452. 
5. Maxwell et Rishoff. Journ. of pharmacol., 40, 1930, p. 1-3. 
6. B. T. Simpson et M. Marsh. Ann. Surgery, 1931,93, p. 169-179. 
7. F. Blumenthal. Ildb. d. prakt. Therapie, 2, 1, p. 360. 
8. SuGiuRA et Benedict. Journ. canc. res., 1922, 7, p. 39. 
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humain, Watson Williams [1919] (‘) a signale les propri6t6s analgesiques 

du selenium, mais n’altribue ci cet element qu’une action inconstante sur 

la regression des tumeurs. P. Delbet (*), puis F. Blumenthal (’), qui ont 

employe le selenium colloidal, trouvent cette preparation peu toxique, 

mais inefficace dans le cancer humain. Le selenium a ete associe ou non k 

divers autres metaux, nolamment au cuivre, tantot avec succes (Causi), 

tantet sans resultats, sauf dans le cancer de I’oesophage [Loeper] 

J. Leriche (”) a associe egalement au selenium colloidal (0 milligr. 3) 

divers autres colloides (Cu, Pb, As'S") k la dose de 0 milligr. 15 de 

chaque et le bromure de mesothorium a la dose d’un microgramme, les 

uns et les autres etant contenus dans une ampoule de 3 cm" injeciee 

quotidiennement pendant trois semaines par la voie intramusculaire. 

Cette medication dite « histolytique >> est compietee par une medication 

stimulant le fonctionnement des cellules saines, et realisee par I’injec- 

tion intraveineuse trois fois par semaine de 5 cm" d’un solute aqueux 

contenant du chlorure de Mg (50 centigr.) et divers citrates : 

Aa, 90 centigr.; Mg, 10 centigr.; Mn, 1 centigr. 

Laclau, Incaz et Zappi [1923], en utilisant de I’buile d’olive seieniee 

ou des lysats de levure de biere selenies, ont obtenu 7 resultats favo- 

rables centre 22 resultats negatifs. Le selenium a ete encore utilise 

associe au plomb par Toud (Voy. plus loin). 

2° IHomb et ses derives. — C’est a BLAiR-BEi.Lque Ton doit d’avoir en 

1925 (‘) introduit dans la metallotherapie du cancer humain les derives 

du plomb dont Borrel avait montre en 1922 (loc. cit.) I’efticacite apres 

application par ionophorese dans le cancer grefle de la souris el dont 

Blair-Bell avait reconuu la possibilite d’utiliser chez Fhomme quelques- 

uns de ses derives par la voie intraveineuse. Tout d’abord, Blair-Bell 

eut recours h des sels organiques ou inorganiques solubles du plomb, 

mais, apres avoir reconnu leur forte toxicite, il adopta le plomb col¬ 

loidal prepare eleclriquement par la melliode de Bredig. Celui-ci n’est 

d’ailleurs pas lui-meme depourvu de toxicite et, leplus souvent, il n’est 

efflcace qu’h condition de recourir a des doses subtoxiques; aussi, les 

diverses tentatives effectuees pour remplacer le plomb colloidal par ses 

derives mineraux ou organiques oscillhrent entre deux extremes; d’une 

part, emploi de produits plus solubles et plus actifs, mais souvent plus 

dangereux : acetate (Maxwell et Bishoff), fumarate [Fournier I (’); hypo- 

1. Brit. med. J., 1919, p. 463, 516. 
2. P. Delbet. Barue de Medecine, 1910, p. 165; 2« Conf. iaternat. da cancer, Paris, 

1910, F^lix Alca.n. 
3. F. Blusienthal. Ztscli. f. Krehs., 1910, 10. 
4. Loepeh. Lecons de Thdrapeutique mdclicale, t. I, Paris, Masson. 
5. Lehiche. Le Cancer. Paris, Maloine, 1923. 
6. Blaik-Bell, \Villia.ms et Cunningham. Lancet, 1925, n” 2, p. 793. Voir egale- 

ment Duroux. Presse wed., 1924. 
7. Fournier. XXP Congres fr. de med. Lifge, 23-27 septembre 1930. 
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sulfile [h’uTKA (*); Rokfo (“i]; iodure [Fitz-William] (’); thiopropanol- 

sulfonate [Lumiere] (*); d'autre part, produits moins solubles el partant 

moins noeifs, mais dont refficacite risque d’etre parfois plus tardive et 

meme nulle : carbonate [Le Guyon] ('); phosphate [Biscuoff (®); 

Ullmann (’)], sulfure [Cuistoni et Milanesi] (“). Parmi les produits inter- 

mediaires, nous signalerons I’hydroxyde [Liewy et LoiseleubJ (’), et 

I’oxyde salin ou minium [Kralss et Collier] (*“), qui ne sont pas solubles 

dans I’eau, mais qui peuvent etre plus ou moins solubilisables par les 

acides ou par divers constituanls de I’organisme. 

Dans certains cas, on a associd le plomb ci d’autres elements consi- 

d6r6s cl plus ou moins juste litre comme efficaces dans le cancer 

(s616nium, tellure, zinc, bismuth, cuivre), soil sous forme de simples 

melanges : plomb et zinc [Levy et Volta, 1929] (“), colloide mixle de 

bismuth, cuivre et plomb (Jona), soil sous forme de composes d6finis : 

s^l6niure de plomb colloidal [Todd] (“), cupricyanure de plomb 

[Roffo] Enfin, on a etudie certains sels complexes du plomb ou 

encore les d6riv6s organo-m6talliques de ce metal; parmi les sels com¬ 

plexes, signalons le plombotartrate de piperazine [Streitwolf] (“), 

I’aquotrichloroplombate de K et surtout le trichloroplombate de K ainsi 

que (Pb'Cl'jK. ces deux derniers 6tant doues d’une action marquee sur 

le cancer de la souris (Krauss et Collier, 1931). Parmi les derives 

organo-rnetalliques, nous menlionnerons surtout le fluorure de plomb 

tri-n-propyle et le bromure de plomb tri-n-butyle prepares par Krauss 

et studies par Collier [1920] (“) notamment dans le cancer d’Eiirlich 

chez la souris (le premier de ces produits steriliserait jusqu’a 30 des 

animaux et en am6liorerait 71 °/„). Par contre, les d6riv6s organo- 

rnetalliques de retain sont sans action. 

Pour expliquer Faction du plomb ou de ses derives, on a invoque les 

diverses hypotheses exposees plus haul. Toutefois, d’apres C. Wood 

1. Kutkc. Dratisl. lekar listy, 1930, 10, p. 883. 
2. Roffo et Calcaono. Bol. Inst. mod. expcr., 1928, 4, p. 447 ; Neoplasmes, 1929, 

8, p. 270-278. 
3. Fitz-William. Brit. med. JL, 1924, p. 758 ; 1928, p. 1047. 
4. Lumikre. Le cancer, matadie des cicatrices. Paris, Masson, 1929, p. 177-277. 
5. Le Gcyon. C. B. Soc. biol., 1931, 106, p. 603. 

. 6. Bischoff. Journ. of pbarmacol., 1928. 34, p. 85. 
7. Ui.LMAXN. Soulbwestern Med., 1929, 13, p. 73. 
8. Chistoni et Milanese Arcb. di farm, sper., 1929 , 46, p. 147. 
9. Loewy et Loiskleur. Bep. iat. Conf. canc., Londres, 1928, p. 246; Bull, du 

cancer, 1928, p. 549. 
10. Krauss et Collier. Arcb. exp. Path. Pbarm., 1931, 162, p. 452. 
11. Levy et Volta. Boll. Boc. Hal. biol. sper., 1929, 4, p. 1176-1177. 
12. Todd. Bristol, med. chir. J., 1929, 44, p. 144. 
13. Roffo. Loc. cit. 
14. Strbitwolf. Cbcm. Zenlr., 1931, 2, p. 2901. 
15. Collier. Zeitscbr. llyg. inf. Krank., 1929, 110, p. 169. 
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(/oc. cit.), ces derives devraient surlout leiir action aux phenomenes de 

thrombose des vaisseaux irriguant la tumeur, ce qui provoquerait une 

necrose parfois tres 6vidente [Ullmann, 1927] ('). Nous n’etudierons 

ci-apres que deux produits insolubles colloidaux (*). 

a) Plomb colloidal. — Les preparations injectables de plomb colloidal 

peuvent 6tre obtenues par voie electrique ou par voie chimique : elles 

sont additionn6es de diverges substances qui en assurent la stabilite. 

Une 6tude chimique du plomb colloidal a 6te faite par Clark et 

Pickett (’), en vue d’en preciser la preparation et d’en determiner la 

stabilite aprfes irradiation par les rayons X; le metal ainsi irradi6 n’6met 

pas de rayons secondaires auxquels on aurait pu attribuer les effets 

curatifs du plomb. 

Dans la m6thode de Blair-Bell, appliquee egalement par divers 

auteurs [‘), on utilise une preparation injectable contenant 0,5 % de 

plomb colloidal additionnee ou non d'hyposulfite de sodium (“); on 

injecte 10 cm’ tons les cinq jours ou 20 cm’ tous les dix jours, en dimi- 

nuant chaque fois les doses s’il y a lieu el en s’arretant apres avoir 

atteint un total de 35 ^ 40 centigr.; certains auteurs aJoptent un rythme 

plus lent (“); d’autres enfln, comme Tillmant, utilisent des solutions 

tres faibles dont ils injectent chaque fois de tr6s petites quantites, ne 

d^passant pas au total 3 milligr. de plomb, soil 100 fois moins que 

dans la m6thode de Blair-Bell; cette derniSre lh6rapeutique ne saurait 

6tre curative, mais simpleinent adjuvanie dans le Irailenient par les 

radiations. 

Resiiltats eliniqnes. — D’apres les statistiques publiees par Blair- 

Bell en 1927 et portant sur 160 cas et en 1929 sur pres de 500 cas, les 

proportions de gu6rison qui, en 1927, etaient d'environ 25 % se seraient 

abaiss6es en 1929, sans doute ^ cause du plus grand nombre de cas 

trait^s el de leur 4tat de gravite, a une proportion de 10 "/„, proportion 

qui peut d’ailleurs alteindre 21 si on elimine les cas trop avanc4s. 

Ces r6sultats n’en restent pas moins lr4s interessants. Malheureuse- 

ment, ils ne sont pas enlierement conflrm4s par tous les auteurs el 

Blair-Bell lui-meme n’a pas public de nouvelles statistiques depuis 

1929. Si un certain nombre de praliciens, Cunningham {toe. oil.), Wood 

1. Ullman.x. Joura. Amec. mod. ^ssoc., 1927 , 89, p. 1218. 
2. Parini les nombreux produits enumerSs plus haul, seals, ces deux produits 

colloidaux out etd utilises eu clinique avec quelques rdsultats encourageants. 
L’hydroxyde de plomb colloidal entre les mains de Lu!WY et Loiseleur s’est montrd 
sans action. Un produit soluble, I'iodure de plomb, a6td utilise par Fitz-William et 
par P. Meyer. 

3. Clark et Pickett. Journ. Am. cbem. Soc., 1930, 52, p. 473. 
4. Cunningham. licit, med. .jouen., 27 novembre 1926, p. 931. 
5. Lorenzini. C. R. Soc. biol., 1928, 99, p. 1376. 
6. Stone et Carver. An. Sucgecy Philadelphic, 1917, p. 347. 
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[1926] ('), Stone et Carver [1927] (*), Oldham [1928] (’), Brunton 

[1930] (‘), onl pu annoncer des resultats sensiblement analogues, la 

plupart de ceux qui ont employe le plomb colloidal suivant les indica¬ 

tions de Blair-Bell signalenl, ct cbte de quelques ameliorations tempo- 

raires comme on en observe dans loute th6rapeutique du cancer, de tres 

nombreux echecs : Bortini, Dortici, Kaemmerer (“), Simone Laborde (‘ i, 

Martland ('), Moglia (*), Roffo {loc. cit.)^ Schreiner et Wende 

Simpson von Sochovsky, Soiland ("), Wyard (“), etc. Crevallier (*’) 

ne voit dans le traitement par le plomb qu’une medication adjuvante. 

Dans certains cas on le plomb a et6 associe au traitement par les 

radiations, des resultats plus favorables ont et6 publics TKnox, 1929 (“), 

Kotzareff (‘“)]. Quoi qu’il en soil, d’accord avec Jackson (“), iNem- 

man (”) et Dalimier (“), il ne semble pas qu’il soit permis de formuler 

des conclusions definitives dans un sens ou dans I’autre. II parait en 

elre de m6me avec le seieniure de plomb etudie ci-apres. 

b) Seleniure de plomb. — L’association du plomb et du selenium 

sous forme de seleniure de plomb colloidal a et6 preconisee en 1928 par 

Todd (‘°) ainsi que par Billing Tandis que ce dernier estime que ce 

produit est sans valeur therapeutique, Todd, qui a rassembie en 1928 

les resultats de ses travaux experimentaux et de ses recherehes 

cliniques dans une brochure separee {loc. cit.), estime que le 

seleniure de plomb est au moins aussi avantageux que le plomb 

colloidal, bien qu’aucune guerison rigoureusement definitive ne soit 

signaiee. Sur 40 malades traites, Todd a observe 8 cas de regression 

1. Wood. Id., 1926, 20 novetnbre, p. 928. 
2. Stone et Carver. An. Surgery Philadelphia, 1927, p. 347. 
3. Oldham. Lancet, 1928, 1, p. 28. 
4. Brdnton. Irish. J. M. Sc., 1930, p. 247. 
5. Kaemmerer. D. med. Woch., 1928, 54, p. 56. 
6. Simone Laborde. Aim. med., 1928, 23, p. 411. 
7. Martland et V. Sochovsky. Journ. of the Amer. Med. Assoc., 1927, 88, p. 910. 
8. Moglia. Atti Soc. Hal. ost. ginecol., 1929, 28. 
9. Schreiner et Wende. Surger., gynecol. and obst., 1929, 48, p. 115. 
10. Simpson. Rap. ini. Conf. cancer, Londres, 1928. 
11. Soiland, d'aprOs Simpson. Am. med. Assoc., 1928. 
12. Wyard. Brit. med. J., 1928, p. 383; p. 1047; Rep. ini. Conf. cancer, 1928, p. 235. 
13. Chevallier. These de Lyon, 1930. 
14. Knox. Amer. med. Assoc., 1929, n” 2, p. 106. 
15. Kotzareff, De Morsier, Morin. Bull. Acad med., 1929, 102, p. 11. 
16. Jackson. Ai'eiv England Journ. of med., 1929, 201, p. 301. 
17. New.man. j. Proc. Sydney, tech. col. cbem. Soc., 1930, 4, p. 35. 
18. Dalimier. Progres medical, 1932, p. 646. 
19. Todd. Cbemotberapeulic researches on cancer, Bristol et Londres, Arrowsmith, 

1928; Bristol med. chir. J., 1927, t. 44, p. 144; Bril, med J., 1928, I, p, 1047; 
Cancer review, 1929, 14, 325. 

20. Dillino. Brit. med. J., 1926, p. 924; 1928, p. 999; Bop. int. Conf: cancer, 
Londres, 1928, p. 212. 



CHlMlOTHeRAHIE DH L.\ LEPRE, DE LA TUBERCL'LOSE ET DU CANCER 559 

notable de la tumeur et 16 cas de regression moins marquee avec le plus 

souvent diminution des ph6nomenes douloureux. Depuis sa publication 

avec Aldwinckle dans Lancet de 1929, Todd ne semble pas avoir apporte 

de nouveaux resultats, bien qu’il ait, depuis, introduit dans sa nouvelle 

solution collo'idale D‘S une certaine quantity d’hyposulfite de soude. 

Les deux produits utilises par Todd ont ete prepares par Taylor et 

Llyod ; leur teneur en plomb est identique (0,4 “/„), inais ces produits 

di6f6rent en ce que dans I’un, D% la proportion de plomb dialysable, en 

grande partie & I’^tat d’acetate, est preponderante (trois quarts), tandis 

que dans I’autre, D‘S, une faible partie du plomb est Al'^tat dialysable, 

le reste etant constitue uniquement par le seleniure PbSe. Les malades 

regoivent une premiere injection intraveineuse de 10 A 2S cm’, ce qui 

represente 4 ^ 10 centigr. de plomb; cette injection est rep6tee soil ci 

raison de deux fois par semaine, soit tons les huit jours, soit encore 

des intervalles plus longs. La quantity totale ainsi injectee varie de 30 

a 30 centigr. en un ou deux mois; apres deux ou trois mois de repos, 

on refait une nouvelle serie.de fa^on k atteindre un total de 1 gr. 20 de 

m6tal en huit k dix mois. 

B. Matieres colorantes organiques. — C’est k Wassermann que nous 

devons les premiers essais de traitement du cancer experimental de la 

souris par Femploi d’une matiere colorante, I’eosine, administree par 

la voie intraveineuse, c’est-h-dire par une voie permettant au colorant 

de manifester son electivite. Les resultats furent assez satisfaisants. II est 

vrai que Feosine ainsi employee etait associee h une substance pretendue 

curative, le selenium, si bien que la part attribuable a Feosine est diffi¬ 

cile h pr^ciser; mais cette etude experimentale permit de constater que 

lorsque la tumeur commence k se ramollir sous Finfluence du traitement, 

ses tissus sont fortement color6s en rouge alors queles tissus environnants 

sont d’une coloration normale ou faiblement rosee, ce qui montre Fexis- 

tence d’une certaine 6lectivite et, par suite, la possibilite d’une action 

curative, soit par le colorant lui-rneme, soit par un element specifique 

peu ^slectif qui serait fix6 sur le colorant et dont celui-ci serait le vecteur, 

ce qui devait Stre le cas d’apres Wassermann pour Feosine sel^niee. 

D’autres experiences elFectuees par Karczag [1924] (') avec des 

matieres colorantes deriv^es du triphenyl-carbinol comme la fuchsine, 

montrent que les tissus cancereux n’ont aucune « affinite » vitale pour 

ces colorants et que cesont seulement les tissus cancSreux necroses qui 

donnent lieu a la coloration vitale. Les resultats obtenus par Engels 

[1923] (’) se monlrerent un peu plus favorables en ce qui concerne la 

fixation elective de quelques colorants acides de la meme serie (fuchsine, 

bleu d’isamine, etc.) pour le cancer du rat et pour le cancer du goudron 

L Kakozag. Arch.f. exp. Zellforsch., 1928, 6, p. 178. 
2 Engels. Z. f. Krebsforsch., 1925, 22, p. 365. 
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chez la souris, d’oii Engels conclut que I’affinite elective de ces colo¬ 

rants n’est pas pour les tissue cancereux necroses, mais au contraire 

pour les cellules les plus actives. 

Tout recetnment, on a pu constater que certains colorants 61eclifs 

peuvent etre un vehicule, non seulement pour divers elements, mais 

pour I’emanation du radium [Zadik] ('). D’apres Dustin |1927| (®), les 

colorants telsque le trypanobleu et la trypaflavine on encore le bleu de 

methylene (Herting) exerceraient une action caryoclasique peu diflfe- 

rente de celle exerc6e par les rayons. L’action favorable des matieres 

colorantes s’expliquerait non seulement par une telle atleinte sur le 

noyau des cellules tumorales, mais aussi par une activation du mesen¬ 

chyme.' notamment par accumulation du colorant dans le systeme 

reticulo-endotheiial [Werner] {’). 

D’aulres recherches experimentales furent egalement entreprises par 

divers auteurs : colorants d’aniline [Yahusoe, 1926] (‘); bleu de methy- 

Ifene [Roefo, 1931] ("); elles conduisirent parfois a des resultats inlSres- 

sants dans quelques-uns desquels on a constate que Faction favorable 

etait accotnpagnee d’une inhibition de la glycolyse. Par centre, avec le 

violet de gentiane, 11 y a augmentation de la malignite du cancer greffe 

de la souris [Dobrovolskaya, 1936] {'). Les etudes cliniques effectuees 

par Simpson et Marscii [1926] (') avec 33 colorants divers ont echoue. 

Les recherches cliniques les plus fructueuses ont ete realisees avec le 

bleu d’isamine (Roosen) et par la fluoresceine irradiee [Monckton] (*). 

Nous ne decrlrons que ces deux traitements. 

1“ Bleu d'isamine. — Le bleu d’isamine ou bleu de pyrrol est une 

trinaphtylrosaniline sulfonee dont Faction curative sur le cancer exp6- 

rimental a 6t6 ddcouverte des 1909 par Goldman (”) et dont Wallbach 

[1931] (“) a montre r6cemment qu’elle influence favorablement le tissu 

conjonctif lache au voisinage des tumeurs. L’etude clinique entreprise 

par Roosen en 1924 (“) a ete poursuivie par de nombreu< auteurs, 

notamment par Baltzer, Bernharot (‘®J ainsi que par Strauch et Kar- 

1. Zadik. heut. med. Woch., 1930, 57, p. 826. 
2. Dustin. These de Lyon, 1930. 
3. Werner. loamunitat, Allergie und Intektionskrankh., 1929-1930, 2, p. 197. 
4. Yabusoe. Bioch. ZcHscb., 1926, 68, p. 227. 
5. Roffo. Neoplasmes. 1931,10, p. 257. 
6. Dobrovolskaya, Za'. vdskaia et Somsonow. C. B. Soc. biol., 1926, 95, p. 947. 
7. Simpson et Marsch. Jouin. eanc.ei- res., 1926, 10, p. 50. 
8. Monckton, Copeman, Cole et Gouldesrrouoii. Brit. med. Journ., 1929, 2, p. 233. 
9. Goldman. Bruns. Beitr. KI. Chir., 1909, 64, Neue Untersuchungen, etc. 

Tubingen, 1912. 
10. Wallbach. Klin. Woch., 1930, 1, p. 41. 
11. Roosen. Z. f. Krebsforsch., 1924, 21, p. 192. Die Isaminblautherapie der bosar- 

tigen Geschwulste, Leipzig, Kabitzscb, 1930. 
12. Bernhardt. Klin. Woch., 1930, 1, p. 41. 
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RENBERG (*) ct aussi par Kreuzwendedicb (*) qui, dans quelques cas de 

cancers inoperables, n’ont pu signaler que certaines am^Iioralions. Le 

bleu d'isamine seul on associ6 an bismuth a 6t6, d’autre part, combind 

an traitement par les rayons X (Zadik, loc. cit.). D’apres Roosen, le 

bleu d’isamine constitue pour le traitement du cancer un m6dicamf nt 

sp6cifiqueet non nocifdont I'activit^ n’est depass6e paraucun colorant. 

Cette substance n’agirait pas imm^diatement sur les cellules cance- 

reuses. La coloration vitale augmenterait peu peu. 

Lam6thode de Roosen [loc. cit.), legerement modifiee par Bernhardt 

(1931), consiste dans I’emploi d’une solution aqueuse recente de bleu 

d’isamine ^i0,80 °/„ additionn6e ou non de 5 •/„ de glucose et sterilis^e 

au-dessous de 80° par tyndallisation. Aprfes une Injection intraveineuse 

pr^alable de 0 cm’ 5 de solut6 de fluorure de sodium & 3,5 °/o, on fait par 

la m6me voie une injection lente de 3 cm’ du solute ci-dessus additionne 

au moment de I’injection de 1 cm’ de glycerine. Cette injection est r^petee 

tons les deux ou trois jours en doublant ou en triplant la dose. La medi¬ 

cation est poursuivie pendant trois ci quatre semaines et la quantile 

totale injectee peutaller jusqu’Ji 2 gr. Pendant ce temps, on pent effectuer 

un traitement au radium ou aux rayons X et ordonner une medication 

calciqueou meme, d’apres Roosen, une medication arsenobenzolique. 

2° Flaoresceine. — La fluoresceine est la phtaieine de la resorcine. 

Experimentalement, c’est seulement I’eosine, son derive tetrabrome, 

qui jusqu’ici a ete etudiee par Wassermann. En se basant sur ce que de 

nombreux chercheurs (Tappeiner, Nogucri, Salant, etc.) ont constate 

les actions destructives des colorants sur les organismes inferieurs ou 

sur des cellules embryonnaires lorsque ces colorants ont ete irradies, 

CoPEMAN (’) a etudie les effets cliniques de la fluoresceine, soil apres 

qu’elle a ete irradiee par le radium ou par les rayons X, soit prealable- 

menta chaque application de radium oude rayons X. 

Cette methode consiste dans I’emploi local d’une solution aqueuse de 

fluoresceine sodique ci 2 ou ci 2,3 °/o dont on badigeonne la region lesee, 

ou encore dans I’administration par la voie interne de fluoresceine dont 

on present 30 e 60 milligr. en cachets ou encore 10 cenligr. dans 10 cm’ 

d’eau par la voie intraveineuse. Apres vingt ci trente minutes, la peau 

devient coloree en jaune pfile. Par cetle methode, certains cancers ino¬ 

perables deviendraienl jusliciables de I’interventionchirurgicale; quant 

aux cancers operes, cette medication leur apporterait souventune ame¬ 

lioration notable. 

Marc Tiffeneau, 

Professeur a la Faculty de Medecine de Paris. 

1. Strauch et Karrenbero. KUb. Woeb., 1928, 6, p. 1269. 
2. Kreuzwendedicb, etc. A'ed. Tidjschr. Genreskunde, 1931, 75, p. 3267. 
3. CoPEMAN, etc. Br. med. Jouvn., 1929, 2, p. 233. — Monckton, Copeman, etc. 

Quat. Journ. of Pharmacy and PbarwacoL, t929,2, p. 483. 

Bull. Sc. Pharm. {Oclobrc 1932). 36 



BIBLIOGRAPHIE ANALYTIQUE 

BIBLIOGRAPHIE ANALYTIQUE 

1° LIVRES NOUVEAUX 

LACRUCHE (Esteve). Contribution a I’lStude de la iloculation dcs 
suspensions de goinuie gutte par les Electrolytes. These de Doc¬ 
toral en Pharmiicie de Nancy, 82 pages, impr. Rer.msaud. Dijon, 1932. — 
Apr^s avoir donn6 le mode de preparation des suspensions de gomme gutte, 
I’auteur a montr§ que ces suspensions se comportent, A un grand nombre 
d’egards, comme des solutions colloidales vAritables. Les phenomAnes de 
floculation produits par les electrolytes ont 6td suivis experimentaleinent en 
mesurant I’accroisseinent de I’opacite produile par la floculation, au moyen 
du spectiopholometre de Eery. 

AAtdAtudiAe d’abord I’influence exercee sur ces phdnomAnes par la con¬ 
centration des suspensions et la grosseur moyenne des granules, par la tem¬ 
perature, les radiations lumineuses et I’agitation, puis I’influence exercAe 
par des variations quantitatives d’^lectrolytes de valences diffdrentes. Enfm, 
I'auteur a constate que I’addition de tres faibles quantiles des substances 
Atrangeres modifiait trfes profond^ment la stability des suspensions de gomme 
gutte vis-a-vis des agents lloculants. L’addition de colloides stables (gomme 
arabique, dextrine) rend, aux doses tres faibles, la suspension plus sensible a 
Paction floculante. L’addition de certains Electrolytes, en quantity trop 
faible pour entrainer la floculation, se montre capable de prolEger la suspen¬ 
sion centre Paction floculante des autres electrolytes. Ce dernier fait se 
montre, chose curieuse, plus ou moins visible suivant les durEes des temps 
qui sEparent les diverses operations. J. Regnier. 

LUMIERE (Auguste), ^uclques travaux compl^meiitaires relatifs 
^ la propagation de la tuberculose, 1 fasc. in-8“, tl2 pages, L. Sezanne, 
edit., Lyon, t932. — Ce fascicule fait suite a I’ouvrage precedent intituld : 
Tuberculose, Contagion, Heredite, dont nous avons dit antdrieurement tout 
le bien que nous pensions. L’eminent et original savant poursuit sa cam- 
pagne contre les idees admises de la contagion de la tuberculose, qu’il nie 
avec energie et il donne a Pappui un nombre impressionnant ^’obser¬ 
vations. Seuls, les enfants du premier age peuvent subir les atteintes de la 
contagion aupres de parents phtisiques, mais il n’en est pas de mAme des 
conjoints. L’un des deux, tuberculeux averd, ne contamine pas I’autre, si 
celui-ci ne compte pas, dans son ancestralitd rapprochde, de cas tuberculeux, 
c’est-a-dire s’il est vierge de toute impregnation interieure. 

L’enquete n’est pas toujours aisee, car « le nombre de cas de tuberculose 
insoup^onnee des malades etdes mddecins est considerable ». 

Chez le nouveau-ne, c’est k I’absence du tissu lympho'ide intestinal qu’il 
faut surtout attrihuer la non-resistance, mais, peu a peu, un facteur nouveau 
apparait qui rdside dans I'etat anaphylactique qui s’etablit k la suite de 
I’impregnation par les protdines baoillaires qui creent la rdsistance. 

Il semble bien difficile de ne pas se rallier aux conclusions de M. Auguste 
Lusiiere qui, d’ailleurs, sont des aujourd’hui adoptdes par un grand nombre 
de medecins de valeur. Em. P. 
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Le regime des ai-tliritiques, i fasc. 111-8“ carr6, H3 pages, Editions 
Heddebkrt, Paris, 1932. — Ce fascicule est le dixieme de la serie et I’un des 
plus int^ressants puisqu’il s’adresse i la foule des arthritiques qui doivent 
se souraettre k la restriction des rations alimentaires et au devoir d,’61iniiner 
de leur regime les aliments nocifs; c’est a une reeducation progressive des 
fonctions digestives et renales qu’il faut tendre. 

Comine aussi, il faut ne pas donner au patient le dego&t des aliments, les 
auteurs out fait une etude des plus suggestives et fait un choix excellent de 
menus des goutteux. 

On trouve egalement dans I’ouvrage les cures speciales de regime et une 
serie tenement copieuse de recettes culinaires, que c’est 4 desirer devenir 
arthritique si on ne Test dej4. 

Mais je ne puis m’empecher de critiquer cette maniere de proscrire les 
legumes4 oxalate de calcium', chez les vegetaux le sel insoluble complete- 
ment, sauf dans les acides forts, est un residu vital et il doit passer tel quel a 
travers le tube digestif; peut-Stre seulement les legumes comme I’oseille oii 
I’acide oxalique est combine a la potasse sont dangereux, ce sel etant soluble; 
il faut, a mon avis, admettre que I’acide oxalique, eiimine par les urines, est 
aussi un dechet du fonclionnement de I’organisme, derive sans doute d’une 
assimilation des hydrates de carbone. 

Quoi qu’il en soit, la flrme Heudebert, de renommee mondiale, rend aux 
malheureux malades et aux medecins le plus signaie des services en vulga- 
risant ainsi les regimes a recommander dans toute une serie d’atfections. 

Em. P. 

2” JOURNAUX- REVUES - SOCIETES SAVANTES 

Chimie ginerale. 

M^thoile de preparation des phenols par deshydrogenation 
directe des cetones hydroaromatiques correspondantes. Dar- 
ZENS (G.) et Lew (G.). C. R. Ac. Sc., 1931, 194, n“ 2, p. 181. — Les cetones 
hydroaromatiques peuvent 6tre transformees en phenols par chauffage avec 
du soufre. P. C. 

Formule et constitution d’un liydrocarbure incolore d fluo¬ 
rescence violette. Dufraissb (C.) et Enderlin (L.). C. R. Ac. Sc., 
1931, 194, n" 2. p. 183. — (juand on prepare le rubrene en I’absence de base 
tertiaire, on trouve parmi les produits accessoires un carbure incolore a fluo¬ 
rescence violette, C**1P‘; ce compose s’obtient egalement par deshydrogena¬ 
tion du rubrene. P. C. 

Peut-on compter I’or parmi les 616ments de la mati6re- 
vivante? Bertrand (G.). C. R. Ac. Sc., 1932, 194, n“ 3, p. 409. — Gontrai- 
rement aux experiences de Berg, I’auleur n’a pas trouve d’or dans la cervelle de 
boeuf. P. C. 

Sur les ricinol^ates droits d’a-pli6nyl6thylamine et d’6ph6- 
drine gauchcs. AndrS (E.) et Vernier (C.). C. R. Ac. So., 1932, 194, n“ 0, 
p. 469. — Les auteurs ont prepare 4 I’etat cristallise les ricinoieates droits 



564 BIBLIOGRAPHIE ANALTTIQUE 

d’ot-phenylethylamine et d’6ph§drine gauches i. partir de deux 6chanlillons 
d’acide ricinoMique de pouvoir rotatoire different, L’un et I’autre ont fourni 
un sel dont I’acide ricinol^ique r6gener6 poss6dait uq pouvoir rotatoire sp^ci- 
fique-f-7°54' a 23“; Cette valeur peut done Stre considdrfie comme le pouvoir 
rotatoire specidque de I’acide ricinol6ique pur. L’acide ricinoMique de I’huile 
de ricin n’est pas une espece chimique pure; il contient un acide isomere 
dont la presence explique les variations de ses propri6t6s optiques. 

P. C. 

Combinaisons des acides iuosito-phosphoriques avec I’acide 
molybdiqne. Seligson (Nikolai). Avchiv der Pharm., 1930, 268, n“ 3, 
p. 147-151. R. R. 

Relations entre la constitution chimique et la saveur acre 
des acylamines. Szeki (Tibor). Archiv der Pharm., 1930, 268, n“ 3, 
p. 151. — Etude de treize groupements amides, 4 double liaison, possedaat 
de 11 a 20 atomes de carbone. R. R. 

Contribution & la connaissance de la sparteine. Winterfeld (K.) 
et Ipsen (W.). Archiv der Pharm., 1930, 268, n“ 6, p. 372-380. — Derive iod4, 
d6riv6 ac6tique, sel de platine, produits d’oxydation, et leur analyse ponde- 
rale. R. R. 

Niouvelles recherches dans le domaine de la chimie orga- 
nique. Boehh (Theodor). Archiv der Pharm., 1930, 268, n“ 6, p. 381-430. 

R. R. 

Cbimie biologiqne. 

Rtude de la distribution du phosphore dans le muscle stri4 
du rat sous Tinfluence de I’age, du regime et de I’ergostdrol 
irradie. A study on the phosphorus distribution in rat striated muscle as 
influenced by age, diet, and irradiated ergosterol. Cole (V. V.). Journ. of biol. 
Chem., 1931, 92, n” 1, Sc. Proceed., p. xv. — L’ingestion d’ergost^rol irradie 
ne modifie pas la teneur en phosphore des muscles des rats soumis au regime 
rachitigfene 3143 de Me Collbm. Le phosphore acido-soluble atteint la mSme 
proportion dans les muscles strips des rats soumis au regime stock que dans 
ceux des rats recevant le regime rachitigAne, mais tandis que cette quantity 
est atteinte deux semaines aprfes le sevrage chez les rats au regime stock, elle 
ne Test que dix semaines aprfes chez les rats rachiliques. R. L. 

EITcts sur le rat de la carence en magnesium. Effects on the rat 
of deprivation of magnesium. Me Collum (E. V.) et Orent (E. R.). Journ. of 
biol. Chem., 1931, 92, n" 1, Sc. Proceed., p. xxx. — Des rats de 3b k 
45 grammes recevant une alimentation exclusive presque complfetement 
privde de magnesium (n’en renfermant que 1,8 dixieme de milligramme “/„) 
pr^sentent rapidement des accidents typiques. On note une vasodilatation 
superflcielle et une hypersensibilit4 extreme laquelle se traduit par une 
apprehension tres grande des animaux, bondissant au moindre mouvement 
et aboutissant vers le onzifeme jour 4 des crises convulsives touibillonnantes, 
prdeedees d’agitation etsuivies d’une periode d’abattement. La peau blanchit 
et les yeux se rdvulsent; 80 “/» des animaux succombent d4s la premifere 
attaque. Certains survivent, ils deviennent alors trfes emaci4s, et la decalcifi- 
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cation du squelelte est a peu prfes complete au quatre-vingt-dixifeme jour. On 
observe, en outre, une chute des poils des orellles etdu cou, une exagfiration 
de la salivation et du larmoiement, des hemorragies du nez et des yeux, une 
enflure des gencives et une alteration des dents. Une amelioration et une 
reprise de poids trfes nette sont notes vers la quatriSme semaine quand on 
ajoutea la ration le magnesium qui lui manquait. Des resultats analogues ont 
ete observes chez le chien. R. L. 

La composition des acides g^ras non satnr^s des tissus ani- 
maux. The composition of the unsaturated fatty acids of animal tissues. 
Smith (H. G.). Journ. of biol. Cliem., 1931, 92, n“ 1, Sc. Proceed., p. xxxv. — 
Le muscle de coeur et le foie du boeuf ont etS traites pour I’etude des acides 
gras non satures que ces substances peuvent renfermer. L’acide azeiaique est 
le seul acide dibasique qui a pu fitre separ6 des produits d’oxydation. 

R. L. 

EfTet de ring^estion d’huile de coton sur ia composition de la 
graisse corporelle. The effect of ingested cottonseed oil on the compo¬ 
sition of body fat. Ellis (N. R.). Journ. of biol. Chem., 1931, 92, n” 1, Sc. 
Proceed., p. xxxv. — L’ingestion d’huile de coton par le pore favorise la for¬ 
mation dans le corps de I'animal d’une graisse plus solide caract6ris6e par un 
point de fusion plus Slev6. Des doses de 4, 8 et 12 “/o ont et6 ajoutees a la 
ration, mais les meilleurs r^sultats ont 6te obtenusavec la proportion de 4 “/o. 
Parmi les changements observes, on note une augmentation de la teneur en 
acides linoleique et stfiarique, aux d^pens des acides ol^ique et palmitique. 
Cette modification de la composition du saindoux semble devoir gtre attri- 
buee a la presence d’une ou de plusieurs formes isom^riques des acides oldique 
ou linoldique dans I'huile de enton. R. L. 

L’hormone male. The male hormone. Funk (G.) et HAaaow (B.). Journ. 
of biol. Chem., 1931, 92, n” 1, Sc. Proceed., p. lxx. — L’hormone mdle est 
extraite de I’urine par 6puisement au chloroforme pendant huit heures, puis 
traitementde deux heures 4 la soude caustique. Un 6puisement terminal par 
rather permet d’ohtenir un produit trfes pur que Ton conserve en solution hui- 
leuse. 1 cm* du produit final doit correspondre a 10 mnit6s-coqs; l’unit6-coq 
6tant la quantite d’extrait qui injeeWe a des coqs pr^alablement castres pro- 
voque en dix jours une augmentation de la erfite de 20 “/o au-dessus de la 
valeur initiale (b chapons 4tant employes pour chaque dpreuve). R. L. 

Le soulagement de I’an^mie due au regime lact^ par I’inges- 
tion d’acides amines et de composes voisins. The relief of anemia, 
due to milk diet, by feeding amino-acids and related compounds. Drab- 
kin (D. L.) et Miller (H. K.). Journ. of biol. Chem., 1931, 92, n" 1, Sc. Pro¬ 
ceed., p. Lxi. — L’anemie de nutrition provoqufie chez le rat parun regime 
lacte exclusif (le laitetant donn^ cru ou houilli) n’est pas am^lioree par simple 
addition d’un sel de fer. L’adjonction journalifere de 35 milligr. d’acide gluta- 
mique 4 0 milligr. 2 de fer permet d’obtenir une bonne stimulation de la 
regeneration sanguine: avec unememe dose de fer. Faction est encore sensible 
pour 17 milligr. d’acide glutamique, mais elle est nulle pour 8 milligr. 8. Par 
contre 70 milligr. d’acide glutamique donnent une bonne augmentation de 
I’hemoglobine avec 0 milligr. 1 de fer. En prenant pour base ce chiffre de 
70 milligr. d’acide glutamique, il faut pour obtenir un resultat analogue 
2 equivalents d’acide succinique ou 4 equivalents de succinamide. Les resul- 
tats ont ete nuls avec 1 equivalent de leucine, 1 equivalent de cystine, 4 equi- 
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valents de glycine, 2 Equivalents d’acide aminovalerique et 2 equivalents 
d’acide glutarique. 

L’anemie du chien provoquee par hEmorragie est egalement amelioree par 
I’acide glutamique. R. L. 

Action dll fer seul ou suppl6nient6 d’aiitres 616inents sur lest 
reticulocytes et les globules rouges dans I’anemie de nutrition 
du rat. The action of iron and iron supplemented with other elements upon 
the reticulocyte and red blood cell response in the nutritional anemia of the 
rat. Beard (H. H.) et Myers (V. G.). Journ. of biol. Cbem., 193i, 92, n° t, Sc. 
Proceed., p. lxii. — Dans I’anEmie de nutrition du rat, on observe par simple 
addition de 0 milligr. 25 de fer par jour une augmentation rapide des rEticu- 
locytes tandis que Taugmentation des globules rouges est lente et graduelle. 
L’adjonction au fer d’Elements plus actifs entraineune brusque augmentation 
des globules rouges avec chute correspondante des rEticulocytes; les pre¬ 
miers se formant aux dEpens des seconds. R. L. 

Facteurs di^t^tiques nlTectant I’app^tit et la croissance des 
rats. Dietary factors affecting the appetite and growth of rats. Graham (G. E.) 
et Griffith (W. H.). Jouvd. of biol. Clieni., 1931, 92,n“l, Sc. Proceed.,p. lxiii. 
— Le rEgime d’EvANS et Burr privE de vitamines B et complEtE par de Textrait 
de foie autoclavE (vitamine B.) ne donne qu’une croissance insuffisante et peu 
d’appEtit; il en est de meme quand ie regime est additionnE d’extrait de polis- 
sures de riz (vitamine B,). Par contre, ces deux vitamines associees permettent 
une bonne croissance et un appetit normal. Les vitamines B, et B, n’agissent 
done sur I’appetit qu’en prEsence Tune de I’autre; en Tabsence de Tune d’elles, 
le manque de croissance semble dd a une diminution des ingestions plutEt 
qu’a une mauvaise utilisation des aliments consommEs. R. L. 

IVouvelle technique pour la determination des facteurs di6t6- 
tiques ayant une iulluence sur la secretion lactee des animau.x 
de laboratoire. A new technique for determining the dietary factors that 
influence the secretion of milk in laboratory animals. Kozlowska (M. S.) et 
McGay(G. M.). Journ. of biol. Chew., 1931, 92, n« I, Sc. Proceed., p. lxiii. — 
Pour Etudier lavaleur du lait produit par des sujets en expErience soumis a des 
rations limitees, les auteurs conseillent d’alimenter la inEre a part, pendant 
des pEriodes limitEes, la mere etant ensuite remise avec les petits sans aucune 
autre nourriture. De celte maniEre, les petits ne doiventleur croissance qu’aux 
Elements fournis par le lait de la mEre. Des essais entrepris ainsi sur des 
rates nourrissant 5 a 6 petits ont montrE que les rations les plus riches en 
protEines (contenant 40 “/o de celles-ci) donnent une sEcretion lactEe plus 
abondante; cette plus grande sEcrEtion est due en partie aux protEines inge- 
rEes et en partie aussi a Taugmentation des ingestions quand le rEgime est 
donne ad libitum. R. L. 

IVouvelles observations sur les incouvenieuts du blane d’oeuf 
dans ralimentation du rat. Further observations on egg white injury in 
the rat. Parsons (H. T.). Journ. of biol. Cliem., 1931, 92, n“ 1, Sc. Proceed., 
p. Lxiv. — Les blancs d’ceufs dessEchEs introduits a raison de 66 dans la 
ration bien supplEmentEe de jeunes rats sufflsent A produire des manifes¬ 
tations analogues h. la pellagre. 20 % de foie de boeuf guerissent ces accidents; 
mais Tautoclavage rEduitde moitiE environ TactivitE de cet aliment. 30 “/o de 
levure ou de jaune d’ceuf se monlrent sans effet; il en est de meme de Taddi- 
tion de fer ou de cuivre. Ges accidents ne sont pas observEs si le blanc d'oeuf 
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est humect6 et portS trois heures k 80°; mais la coagulation simple du blanc 
d’oeuf n’est pas suffisante. Par contre, un debut de digestion des blancs 
d'ffiufs par la pepsine ou I'acide chlorhydrique leur conffere des propriStes 
curatives. it. L. 

Stimulation du m^tabolisme des proteincs eudog^ues par les 
amino-acides. Stimulation of endogenous protein metabolism by amino- 
acids. Luck (J. M.) et Amsden (M. R.). Joiirn. ofbiol. Chem., 193t, 92, n° 1, Sc. 
Proceed., p. lxv. — Le dosage de Purge, de I’azote amine et des sulfates 
totaux effectue dans les urines des chiens recevant des injections d’acides 
amines (sept heures et demie apres I’injection) montre une augmentation du 
mgtabolisme des protgines endoggnes se traduisant par une augmentation 
sensible du taux de Purge et des sulfates totaux (sauf toutefois dans le cas de 
Palanine). H. L. 

Rapport prdliminaire sur des essais d’alimeutation avec des 
melanges d’acides amines grandement purifies Feeding experi¬ 
ments with mixtures of highly purified amino acids. A preliminary report. 
Rose (W. C.), Ellis (R. II.), Windus (W.) et Catherwood (F. L.). Jouro. of hiol. 
Chem., 1931, 92, n° 1, Sc. Proceed., p. lxvi. — Des essais tentes pour rem- 
placer les proteines des rations synthgtiques par des mglanges renfermant 
tous les acides amings tres puriflgs ne furent pas couronngs de succgs. It 
semble en rgsulter qu’il existe a c6tg des acides amines connus une autre 
substance essentielle; il serait possible d’extraire cette substance de la 
casgine. R. L. 

Etudes pr<^liminaires sur la to.xicit6 des acides amines et sur 
l’6quilibre de ces acides. Preliminary studies on amino-acid toxicity and 
amino-acid balance. Sullivan (M. X.), Hess (W. C.) et Sebrell (W. H.). Joarn. 
of bio!. Chem., 1931, 92, n» 1, Sc. Proceed., p. lxvii. — La protgine du rggimc 
d’une ration satisfaisante (donnee 4 des rats blancs) fnt rgduite progressi- 
vement jusqu’4 Pobtention d’une croissance anormale; celle-ci correspondant 
4 5 % de casgine. Cystine et tyrosine furent alors ajoutges comme complg- 
ment. Tandis que 0,S °/„ de cystine assure a nouveau un bon gtat physiolo- 
gique des animaux, une proportion plus glevge (de 5 »/„ par exemple) entraine 
un retard de la croissance et de vgritables accidents toxiques (atteignant 
Dotamment le foie et les reins); 2,3 % de tyrosine donnent une bonne crois¬ 
sance, mais produisent des troubles oculaires ; avec 5 % des accidents 
toxiques sont observgs, comme avec la cystine. Par contre, Paddition de o °/» 
de cystine et de 5 °/o de tyrosine se montre moins toxique que la seule addi¬ 
tion d’un de ces acides amings. R. L. 

Teiieur en vitamine A des tissus de la ratine et de la cho- 
roide. Vitamin A content of retinal and choroidal tissue. Smith (A. H ). 
Yudkin (A. M.), Kriss (M.) et Zimmerman (H. M.) Journ. ofbiol. Chem., 1931,92, 
n° 1, Sc. Proceed., p. xcii. — La rgtine parait une bonne source de vitamine A, 
Paction curative gtant trgs nette avec 30 milligr. de cette substance. Ces 
rgsultats confirment et completent les recherches antgrieures de Holm (Acta 
Ophtalm., 1929, 7, p. 146). Par contre, la choroide s’est montrge inactive. 

R. L. 

Influence de la teneur du regime en calcium et en phosphore 
sur la sensibility it I’extrait parathyroidien. The effect of the cal¬ 
cium and phosphorus content of the diet and of vitamin D upon response to 
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parathyroid extract. Morgan (A. F.) et Garrison (E. A.). Jourii. of biol. Cbem., 
1931, 92, 11° I, Sc. Proceed., p. xciv. — L’augmentation de la calc^mie sous 
I’influence de I’extrait parathyroidien est plus importante chez le chien quand 
le regime est additional d’une source de vitamine D : huile de foie de morue 
ou ergost^rol irradie. II semble 6galement que les animaux recevant des 
regimes pauvres en calcium et riches en phosphore (producteurs de tStanie) 
soient moins rapidement influences que les animaux alimentes avec des 
regimes riches en calcium. R. L. 

Etude sur I'ur^ase criittallis^e. III. La toxicite de I'ur^ase 
cristallis^e. Studies on crystalline urease. III. The toxicity of crystalline 
urease. Tauber (H.) et Kleiner (I. S.). Journ. of biol. Cbem., 1931, 92, n" 2, 
p. 177. — L’urease cristallisee est toxique pour la souris, en injections sous- 
culanees, a la dose de 0,09 unite par gramme de poids corporel, et toxique 
pourle lapin, quand elle est introduite parvoie intraveineuse. L’uree sanguine 
transformee en ammoniaque devient I’agent toxique. R. L. 

Determination de I'intoxication aleoolique pendant la vie par 
I’analyse du liquide c6plialo-rachidien. Determination of alcoolic 
intoxication during life by spinal fluid analysis. Gettler (A. 0.) et Frei- 
reich (A. W.). Journ. of biol. Cbem., 1931, 92, n“ 2, p. 199. — La teneur en 
alcool du liquide cephalo-rachidien peut etre prise comme base de determi¬ 
nation d’une intoxicalion aleoolique quand la proportion trouvee atteint ou 
depasse 0,265 »/o. R. L. 

Changement dansi les acides gras totaux, les acides gras 
pliospholipidiques et le cholesterol dans le sang pendant le 
cycle de la lactation. The changes in the total fatty acids, phospholipid 
fatty acids, and cholesterol of the blood during the. lactation cycle. May- 
NAso (L. A.), Harrison (E. S.) et Me Cay (C. M.). Journ. of biol. Cbem., 1931, 
92, n“ 2, p. 263. — Les acides gras totaux, les acides gras phospholipidiques 
et le cholesterol du sang chez la vache s’61fevent nettement et parallfelement 
aussitdt la parturition et pendant le d6but de la lactation. R. L. 

Interrelation unissant la graisse des aliments et la distribu¬ 
tion du phosphore dans le sang des vaehes laiti^r^s. The inter¬ 
relationship between the dietary fat and the phosphorus distribution in the 
blood of lactating cows. Me Gay (C. M.) et Maynard (L. A.). Journ. of biol. 
Cbem., 1931, 92, n° 2, p. 273. — Les phospholipides et le phosphore total du 
plasma sanguin d^croissent dans le sang des vaehes laitiferes quand celles-ci sont 
alimentdes avec des rations moins riches en mati6res grasses; par centre la 
proportion de phospholipides des globules rouges neparait pas modifi^e. II ne 
semble done pas y avoir compensation par ^change de phospholipides entre les 
globules sanguins et le plasma. R. L. 

Contribution it la micro-determination du cholesterol. Gontri- 
butioas to the micro determination of cholesterol. Yasuda (M.). Journ. of biol. 
Cbem., 1931, 92, n“ 2, p. 303. — Ameliorations apport^es 4 la technique 
d’OKEY {J. b. Cb., 1930, 88, p. 367). R. L. 

EflTet de I’ingestion d’huile de coton sur la composition de la 
graisse corporelle. The effect of ingested cottonseed oil on the compo¬ 
sition of body fat. Ellis (N. R.), Rothwell (C. S.) et Pool (W. 0.). Journ. of 
biol. Cbem., 1931, 92, n» 2, p. 385. — L’ingestion d’huile de coton i la dose 
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de 3 a 4 % de la ration dlfeve tr6s nettement le point de fusion de la graisse 
corporelle du pore; chez le rat, au contraire, on note un leger abaissement. 
D’ailleurs, 41a dose de 12 °/o de la ration, I’huile de coton donne un ramollis- 
sement sensible de la graisse corporelle aussi bien chez le pore que chez le 
rat. Plus la proportion d’huile de coton augmente dans le regime et plus 
I’indice d’iode de la graisse du rat et du pore s’616ve. R. L. 

Etudes sur ran^mie de nutrition. Variations quantitatives 
avec additions defer, de cuivre et de manganese. Studies in nutri¬ 
tional anemia. Quantitative variations in iron, copper, and manganese supple¬ 
ments. Mitchell (H. S.) et Miller (L.). Journ. of biol. Chem., 1931, 92, n° 2, 
p. 421. — L’addition exclusive de fer au regime lact6 producteur d’andmie 
entraine une augmentation du taux de t’hemoglobine du sangdes rats traites, 
mais, si le sel de fer utilise est pur, cette augmentation reste limitde. Les 
r^sultats sontbeaucoup plus nets quand on ajoute au rdgime k la fois un sel de 
feretUD sel de cuivre. Ilsuffft ainsi de donner par jour et par ratOmilligr. 25 de 
Fe quand une addition sufflsante du Gu (0 milligr. 05) complete egalement la 
ration. Sans addition de cuivre, de meilleurs rdsultats sont obtenus avec 
0 milligr. 5 de fer pur qu’avec 0 milligr. 25. En presence de cuivre, la dose 
plus 41ev6e ne semble pas ddsirable. L’addition de manganese 4 des doses 
allant de 0 milligr. 01 4 0 milligr. 1 s’est montrde sans effet. R. L. 

Effet du lactose et de la valeur acido-basique de la ration sur 
la concentration en ions hydrog^ne du contenu intestinai du 
rat et ieur influence probable sur I’absorption du calcium. The 
effect of lactose and the acid-base value of the diet on the hydrogen ion con¬ 
centration of the intestinal contents of the rat and their possible influence on 
calcium absorption. Robinson (C. S.) et Duncan (C. W.). Journ. of biol. Chem., 
1931, 92, n” 2, p. 435. — L’addition de lactose 4 un regime augmente en 
g4n6ral I’aciditd du pH intestinal (aussi bien dans I’intestin grSle que le gros 
intestin). L’inlluence de ce pH sur I’absorption du calcium parait en rapport 
avec la nature de la ration de base. R. L. 

Influence des solvants sur I’activation de I'ergost^rol. Influence 
of solvents on the activation of ergosterol. Bills (C. E.), Honeywell (E. M.) et 
Box (W. M.). Journ. of biol. Chem., 1931, 92, n» 3, p. 601. — L’activitd de 
I’ergostdrol obtenue par irradiation uUra-violette varie avec la nature du 
solvent. G’est avec l’6ther que le pouvoir le plus grand est obtenu; vieunent 
en ordre d^croissant : le cyclohexane, puis I’alcool. L. L. 

Effet amelioraut des graisses dans les regimes riebes en 
saccharose quand les besoins en vitamine B antin4vritique 
et en vitamines liposolubles sont pleinement satisfaits. Bene; 
ficial effects of fat in high sucrose diets when the requirements for antineu- 
ritic vitamin B and the fat-soluble vitamin are fully satisfied. Evans (H. M.) et 
Lepkovsky (S.). Journ. of biol. Chem., 1931, 92, n« 3, p. 615. — Un regime 
riche en sucre et privd de graisses peut 6tre ameliord par addition d’huile de 
coton ou de beurre de coco alors que I’adjonction de vitamine B est prati- 
quementsans effet. Les vitamines A, D etE ne pouvaient 4tre raises en cause. 

R. L. 

Etudes sur le rdle jou6 par le manganese dans la nutrition 
de la souris. Studies on the relation of manganese to the nutrition ol the 
mouse. Kemmerer (A. R.), EiMehJIem (G. A.) et Hart (E. B.). Journ. of biol. 
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Cliem., 1931, 92, n" 3, p. 623. — Une ration compos^e de lait de vache entier, 
additioniie de fer et de cuivre, se montre insuffisante pour assurer la repro¬ 
duction des souris. L’adjonction de traces de manganese (0 milligr. 01 de Mn, 
sous forme de MnCl') I’amdliore grandement et permet I’^volution normale du 
cycle oestral des animaux ainsi alimentes. R. L. 

Influence de la ration de la vache sur la teneur en vita- 
mines B et G du lait. The influence of the ration of the cow upon the 
vitamin B and vitamin G content of milk. Hunt (C. H.) et Kaxuss (W. E.). 
Journ. ofbiol. Cliem., 1931, 92, n” 3, p. 631. — La proportion de vitamine B 
(antinfivritique) dans le lait de la vache ne parait pas modiflee, que I’animal 
soit nourri au pdturage ou avec du loin. 11 n’en est pas de mSme de la vita- 
mine G (antipellagreuse). Celle-ci parait etre fournie en abondance paries 
plantes en croissance (vaches au paturage), mais dissip4e par la maturation 
(vaches au foin). R. L. 

Effets de la carence en mans:an6se chez le rat. Effects of depri¬ 
vation of manganese in the rat. Oaent (E. R.) et Me Colldm (E. V.). Journ. of 
biol. Chew., 1931, 92, n“ 3, p. 6bl. — Les rates recevant une alimentation 
privfie de manganese ne peuvent elever leurs petits dans 58 a 59 % des cas. 
Les rats soumis au mSme rdgime ne presentent pas d’autre trouble qu’une d6gi5- 
nerescence testiculaire. II semble que le mauganfese intervienne de quelque 
maniere dans la production d’une hormone du lobe anterieur de I’hypophyse, 
laquelle est indispensable au fonctionnement des tissus mammaire et tesli- 
culaire. R. L. 

Le rachitisme des rats. Xll. L'6quilibre aeide-base du sang 
dans le raebitisme et la t6tanie. Rickets in rats. XIL The acid-base 
equilibrium of the blood in rickets and tetany. Shohl (A. T.), Brown (H. B.), 
Rose (C. S.), Smith (D. N.) et Cozad (FL). Journ. of biol. Cbem., 1931, 92, n® 3, 
p. 711. — La tetanie produite par le jeune ou par I’adjonction de phosphore 
a la ration des rats prdalablement rendus rachitiques (par un regime riche en 
calcium et pauvre en phosphore) rdsulte non d’une alcalose sanguine, mais 
d’une acidose. R. L. 

Sur la formation de I’adr^naline dans la glaiide surr6nale- 
Abklous (J.-E.) et Argaud (R.). C. R. Ac. Sc., 1931, 193, n” 8, p. 369. — Les 
auteurs concluent de leurs experiences que, dans les capsules surrenales, 
I’elaboration de I'adr^naline a lieu dans la substance corticate. P. C. 

IVombre et nature des ferments prot6olytiques du sue pan' 
cr^atique. Lebreton (M“' E.) et Mocoroa (F.). C. H. Ac. So., 1931, 192, 
n« 23, p. 1492. — Le sue pancr6atique de secretion ne contient, outre la pro¬ 
kinase, que des ferments tryptiques : proteinase inactive et carboxylopeptidase 
directement active. Les ferments 6reptiques qu’en trouve dans les macerations 
glycdrinees de pancreas sont endo-cellulaires, etne passent pas normalement 
dans le sue. P. C. 

Carotene puret vitamine A. Van Stolk (Mi'"= D.), Guilbebt (J.), Penau (H.) 
et SiMONNET (H.). C. R. Ac. Sc., 1931, 192, n“ 23, p. 1499. — Dans le but de 
savoir si I’activite du carotene comme facteur A est due a la presence de vita¬ 
mine A adsorbde ou a sa transformation possible dans I’organisme en cetle 
m®me vitamine, les auteurs ont prepare du carotene aussi pur que possible. 
Le carotene trfes pur est capable de maintenir l’6quilibre ponderal du rat et 
d’empScher les phenomeues d’avitaminose. P. C. 
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Sur les ferments solubles s6cr6t6s par les champignons 
hymenoinyc^tes. Comparaison du poiivoir antioxygCne du tanin 
et des constituaiits pli^noliques des essences. Lutz (L.}. C. R. Ac. 
Sc., 1931, 193, n“ IS, p. 608. — Si, dans ua milieu de culture de champignons 
hym^noniycfetes renfermant des oxydases fongiques, on ajoute a la fois du 
tanin et des constituants phenoliques des essences, non seuleinentle tanin se 
comporte comme un antioxygene plus puissant que les phdnols envisages, 
inais encore il accapare en quelque sorte faction des oxydases et il protege 
contre I’oxydation les autres phenols. Cette propriety est un nouvel argument 
a ajouter a ceux qui tendent k faire envisage!' le rOle antioxygene du tanin 
comme sa principale caract4ristique biologique. P. C. 

A propos de r<^tat physique des phosphates calciques dans 
le lait; le fractionuement de Icurs micelles conduit h I'exis- 
tence libre de chaux et de combiuaison phosphatee calcique. 
PiETTRE (M.). C. R. Ac. Sc., 1931, 193, n» 21, p. 1041. — Par de simples 
moyens physiques, centrifugation, congelation et surtout dialyse, on pent 
pousser d6ja assez loin le fractionnement des micelles du phosphate trical- 
cique du lait. L’emploi des citrates disodique et trisodique conduit 4 une 
cas^ine contenant seulement des traces de chaux. La conception de la consti¬ 
tution de la cas6ine, dans laquelle la chaux serait li^e h un oxhydrile phos- 
phorique, apparait desormais comme beaucoup moins certaine. Dans le lait 
toute la chaux colloidale semble exister k I’^tat de phosphate tricalcique. 

P. C. 

Sur les ferments solubles s6cr6t6s par les champignons 
hyin^nomycetcs. l.cs constituants alcooliques des essences et 
la fonction .antio.xyg6ne. Lutz (I,.). C. R. Ac. Sc., 1931, 193, n“ 23, 
p. 1220. P. G. 

Chimie et vitamines. Lecoq (R.). Dell. ylss. Root. Phavm., 1931,20, p. 43. 
— A la chimie alimentaire se substitue « la chimie dans les aliments ». Le 
produit « standard « remplace le produit naturel. Les traitements chimiques 
detruisent ou attdnuent lesfacteurs de croissance. Sachons nous lib^rer des 
poudres 4 faire lever et des fallacieuses promesses du pain chimique. 

L.-P. B. 

Les levures du point de vue biologique et industriel. Lecoq 
(R.). Bull. Ass. Doct. Pharm., 1931, 20, u» 2, p. 45. — On distingue actuelle- 
ment dans I’industrie les levures de brasserie et de distillerie (ou de bou- 
langerie). Cultiv^es d’abord sur mout de grains germ^s, elles Pont 4t6 ensuite 
sur grains saccharifies aux acides ou sur meiasse. Elies sont pauvres en 
vitamines antin^vritiques. Rechercher s’il y a lieu le quinosol utilise comme 
conservateur. 

L.-P. B. 

La recherche chimique des vitamines et la question de I’exis- 
tence de la vitamine sp6citique de la croissance. Rkmy (E.). 
Archiv dor Pharm., 1930, 268, n» 5, p. 299-308. R. R. 

IVouvelles recherches dans le domaine de la chfmie alimen¬ 
taire. Strohecker (R.). Archiv der Pharm., 1930, 268, n" 5, p. 329-349. — 
Revue annuelle des travaux sur les aliments. R. R. 

De r^osinophilie sanguine en g^n^ral et en particulier an 
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cours de quelques tumeurs malignes. Ghiray (M.) et Baudoin (E.). 
Presse medic., 19 dficerabre 1931, 39, n* 101, p. 1869. —Les causes classiques 
de la presence d'eosinopbiles dans le sang sent: la convalescence des mala¬ 
dies infectieuses, I’appendicite chronique et le parasitisme, les dermatoses 
bulleuses, I’asthme vrai (eosinophilie simultan^e des craebats). Dans I’asthme 
et les maladies anaphylactiques des voies respiratoires, on trouve de 6 i 7 "/o 
d’eosinopbiles, lesquels diminuent souvent lorsque la crise est pass^e. Les 
n6oplasmes et surtout ceux du tube digestif donnent une polynucleose neu- 
trophile souvent de 10.000 leucocytes, quelquefois atteignant 100.000 leuco¬ 
cytes par millimetre cube, avec un taux moyen d'eosinopbiles. Les auteurs 
exposent un cas de cancer du panerdas avec eosinophilie croissant de 20 i 
80 “/„ du nombre eieve des leucocytes (28.000), il y avait en mSme temps 
hepatite amibienne. R. R. 

Le carotfene ; son pouvoir hematopoi^tique. Bwet (LioN) et 
Strumza (M. V.). Presse medic., 9 janvier 1932, 40, n° 3, p. 41. — Chez le 
chien anemie, Tadministration du carotfene par la voie digestive facilite la 
renovation sanguine. Ce carbure d’hydrogine non sature accroil manifeste- 
ment le taux d’hemoglobine. R. R. 

Du sue gastro-duod^nal. LeoN-MEUNiER. Presse medic., 9 janvier 1932, 
40, n" 3, p. 42. — La symptomatologie douloureuse de la digestion s’interprete 
guivant le schema suivant : d’un cote une secretion acide dans la cavite gas- 
trique, de I’autre une secretion neutralisante dans la cavite duodenale. Entre 
les deux cavites, un clapet pylorique dont la fermeture spasmodique doulou¬ 
reuse est fonction de I’insuffisance de neutralisation du premier sue par le 

..... 1 . neutralisation duodenale 
second. Ainsi done, toutes les fois que le rapport-:- 

acidite stomacale 
diminue, I’etat pathologique pent apparaitre. Leon-Mehnier etudie les varia¬ 
tions paralieies de ces deux elements pathogenetiques en executant des pre- 
Ifevements tons les quarts d’heure, avec ingestion d’une solution aqueuse glu- 
cosee peptonee. R. R. 

Le traitemeiit de I’uleus de I’estomac et du duodenum par 
les injeetions bypodermiques de pepsine. Glaessner (K.). Presse 
medic., 13 janvier 1932, 40, n“ 4, p. 61. — Solution neutre de pepsine flltree 
a travers porcelaine et additionnee d’acide phenique. Deux series de trente 
injections quotidiennes par an, croissantes de 0 cm’ 2 a 0 cm’ 5, puis decrois- 
santes jusqu’i 0 cm’ 2. Cette methode specifique est accompagnee de I’inges- 
tion, avant les repas, d’huile d’olive (75 gr. par jour) et, apr^s les repas, de 
bismuth (0 gr. 50) et de magudsie. R. R. 

Cbimie aoHlytique. — Toxicologie. 

La determination coiorimetrique de petites quantites de 
eadmium. Faihhall (L. T.) et Prodan (L.). J. Am. Chem. Soc., 1931, 53, 
p. 1321. — La methode est basee sur la coloration du sulfure ampliflee par 
les rayons ultra-violets et permet de doser 0,4 4 1 milligr. de Ca en 100 gr. d« 
substance organique. R. G. 

Une methode volumetrique de dosage du sodium. Doebins(J. T.) 
et Byrd (R. M.). J. Am. Chem. Soc., 1931, 53, p. 3288. — Kahane {Bull. Soc. 
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Chim., 1927, 47, [4], p. 382) et Nau {Bull. Soo. Pliarm. Bordeaux, 1927, 65, 
p. 67) out propose une m^thode dans laquelle le sodium est pr^cipit6 4 I’^tat 
d’ac^tate d’uranyle, de Mg et Na, le sel triple r^duit, puis titr4 avec le perman¬ 
ganate. Dans cette nouvelle m^thode on forme un pr4cipit4 d’acetate d’uranyle, 
de Zn et Na, qu’on lave, dissout et litre avec de la soude en presence de ph4nol- 
phtaleine. 

(GH»CO*)''NaZn(UO’)’ -|- lONaOH > 9ClDCO>Na U'O’Na* + UO'Zn -|- 511*0 

R. C. 

Les solubilit^s de certains composes organiques pen solu¬ 
bles dans I'eau. Gross (P. M.) et Saylor (J. H.). J. am. Chem. Soc., 1931, 
53, p. 1744. — Entre autres determinations, faites par iiiterferometrie, solu- 
bilites en grammes pour 1.000 gr. d’eau : chlorure d’ethylene 9,0 a 30°; 8,72 4 
15“; chloroforme 7,71 4 30“; 8,52 4 15“; bromure d’ethylfene 4,31 4 30“; 3,92 
4 lb“; nitrobenzene 2,05 4 30°; 1,78 4 15“; bromoforme 3,19 4 30“; 3,01 4 15“; 
CPC 0,81 4 30“; 0,77 a 15“; benzene 1,85 4 30“; toluene 0,57 4 30“. R. C. 

M6tbode simple, fond6e sur la u4ph61ometrie, pour I’essai 
rapide des laits. Deniges (G.). Bull. Soc. Pharm. Bordeaux, 1931, 69, 
n“ 1, p. 1 4 17. — Un tube 4 essai ordinaire, de dimensions determin6es; un 
ecran de t61e ou de carton portant un trait noir, qui epouse le tube dans la 
partie diametralement opposes 4 I’ceil et 4 la lumiere; 1 cm* de lait agite 
dans 18 cm’ d’eau doit interceptor toute vision du trait noir, de merae 
1 cm* de lait agite dans 18 cm* de reactif aceto-picrique. Si le trait de repere 
n’est pas disparu, le lait, trop pauvre, est inacceptable 4 la consommation. 
L’evalualion de ses taux de beurre et de caseins se fait ensuiteen ajoutant le 
lait avec une pipette de 1 cnP divisee en dixiemes jusqu’4 opacite et en se 

conformant aux tables ou bien pour le beurre par le rapport —, n = nombre 

de dixifemes de centimfetre cube d’essai hydrique. Le taux de caseine est 

200; m etant le nombre de divisions obtenu dans I’essai picrique. 

R. R. 

M6thode rapide de dosage de petites quantiles d’iodures. 
Jean (M.). Bull. Soo. Pharni. Bordeaux, 1931, 69, n>> 1, p. 41-46. — Trausfur- 
mation de I’iodure en iodate, puis decomposition par addition d’acide et 
d’iodure alcalin. L’iode libdre, six fois plus abondant que I’iode initial, est 
dosd 4raide de la solution ddcinormale de thiosulfate. R. R. 

La protection dans la guerre cbimique et le role du phar- 
macien. Servantie (L.). Bull. Soo. Pharm. Bordeaux, 1931,6S, n“ 1, p. 46-68. 

H. R. 

Sur un papier r6actif trfes sensible pour la recherche du 
mercure, de I’arsenic et de I’antimoine. Deniges (G.). Bull. Soc. 
Pharm. Bordeaux, 1931, 69, n“ 3, p. 157. — Papier buvard imprdgne de la 
solution d’iodure mercurico-potassique de I’auteur, caracterise la prdsence 
de 1/2 milli4me de milligramme de mercure. L’arsenic et I’antimoiiie doivent 
fitre amends 4 I’dtat d'hydrures dans un gdndrateur d’hydrogdne dont 
I’auteur indique la facile construction. R. R. 

Microchimie de I’atophan (acide ph^nylcinchoninique). 
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Deniges (G.). Bull. Soc. Pliarm. Bordeaux, 1931, 69, n° 3, p. 163. — Cristal- 
lisations aprfes traitement sur lame soil par I’ac^tone, soil par I’ammoniaque 
el I’acide sulfurique. R. li. 

3l6thode ti’6s sensible cie recherche et de dosage diapha- 
nom^trique de trfes petites quantit^s de mercure. Golse (J.) et 
Jean (M.). Jiull. Soe. Pharm. Bordeaux, 1931, 69, n" 3, p. 168-176. — Forma¬ 
tion d’iodomercurate de strychnine dans lequella dose de mercure est d^duite 
de la quantity d’iode qui I’accompagne dans ce pr^cipitd. La limite de sensi- 
bilite s’abaisse jusqu’4 4/1.000 de milligramme de mercure. R. R. 

Hlethode de dosage de petites qaantit6s de mercure. Jean (.M.). 
Bull. Soc. Pharm. Bordeaux, 1931, 69, n“ 3, p. 176-183. — Reduction des sels 
de mercure par le formol en milieu alcaliu; precipitation dans une solution 
titree d’iode dont on dose I’exces de rdactif par le thiosulfate N/SO. 

R. R. 

Nouveaux empoisonnemeuts par le fluosilicate de sodium 
Labat (A. J.). Bull. Soc. Pharm. Bordeaux, 1931, 69, n“ 4, p. 239-246. — Le 
fluosilicate est employe comme insecticide. On a signale des erreurs mortelles 
et une tentative d’empoisonnement criminel. Le fluosilicate de sodium serait 
quatre fois plus toxique que le fluorure, mais environ dix fois moins que 
I’arsenite de potassium. R. R. 

Application de la rdaction de Spacu au microdosage dii 
cuivre. Golse (J.). Bull. Soc. Pharm. Bordeaux, 1931, 69, n" 4, p. 247-269. 
— Dans les solutions a faibles concentrations en cuivre, on precipite ce metal 
sous forme de complexe sulfocyanate de cuivre-pyridine. Puis on determine 
par iodometrie la quantile d’hypobromite de sodium necessaire pour oxyder 
i’excfes d’acide sulfocyanique. L’auteur applique cette technique 4 des solu¬ 
tions de quelques dixifimes de milligramme de cuivre, apres destruction des 
matieres organiques. R. R. 

Proc6d6 de recherche tr6s sensible des sels de cuivre. 
11. Application a leur microdosage par colorimetric. Golse (J.;. 
Bull. Soc. Pharm. Bordeaux, 1931, 69, n“ 4, p. 270-279. — Les cyanures 
alcalins precipitent les sels cuivriques 4 Petal de cyanures cuivreux, lesquels 
donnent des complexes solubles en presence d’un exc4s de cyanure; d’autre 
part, ceux-ci r4duisent les solutions acides de molybJates qu’ils colorent 
intensement en bleu. R. R. 

methode rapide pour la recherche de I’acide diethylbarbi- 
turique et de I’acide ph6nyieihylbarbiturique dans la sub¬ 
stance nerveuse. Vitte (G.). Bull. Soc. Pharm. Bordeaux, 69, n“ 4, 
p. 279-283. — Ces hypnotiques (v6ronal et garddnal) se fixent electivement 
sur les centres nerveux. On pent les extraire par trituration du cerveau des 
chiens inloxiques, avec de Pacide trichlorac4tique a 20 “/o, extraction par 
P4ther, etc. Preparer ensuite le compost dixanthyl4 (technique de R. Fabre), 
ou bien faire la micror4actioa indiqu4e par M. Deniges, chacun de ces deux 
barbituriques donnant des groupements cristallins caractSristiques. 

R. R. 

Analyse des graisses. Heiduschka (A.) et Muller (J.). Archiv der 
Pharm., 1930, 268, n” 3, p. 145. — Separation des acides gras par distillation 
dans le vide profond. R. R. 
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K6!»ctions de raiicissement des graisses. Bruerk (P.) et Foi ruont 
^A.). Annates des falsif., Paris, 1932, 25, n" 279, p. 132. — Lorsque certains 
indicateurs, tels que ceux que Clark utilise pour determiner le rH* dans la 
determination des potentiels d’oxydo-i-eductioii, sont decolores par I’liydrogene 
naissant, les graisses ranees possfedent la propriete de recolorer certains 
d’entre eux. La recoloration des premiers de la serie, comme le rouge neutre 
(rH* = 3), permet d’apprecier un debut de rancidite que ne deceie aucune 
autre reaction. L’auteur indique un dispositif pratique pour I’application de 
cette reaction. A. L. 

Reeherclie de tr^s faibles quantities d’anhydride sulfureu.v. 
Bougault (J.) et Cattelain (E.). Annates des falsif., Paris, 1932, 25, n” 279, 
p. 138. — Les auteurs utilisent la propriete que possede I’anhydride sulfureux 
de decolorer un papier iodure amidonne, bleui par une trace d’iode. Cette 
methode permet de deceler 0 milligr. 02 d’anhydride sulfureux dans 10 cm“ 
de liquide. La matiere soumise a I’examen est introduite dans un llacon a 
large ouverture bouche a I’emeri, puis acidifiee par I’acide sulfurique dilue 
ou I’acide phosphorique, puis le papier, fixe au bouchon, est introduit dans 
I’atmosphfere. La decoloration se produit en moins de cinq minutes. 

La methode a eie appliquee aux vins, 4 des conserves de champignons, a 
des viandes et donne des resultats tres rapides sans manipulations compli- 
quees. A. L. 

Examen du pouvoir decolorant des cliarbons employes en 
oenologie. Vinas (J.). Annates des falsif, Paris, 1932, 28, n” 279, p. 141. — 
L’auteur determine le pouvoir decolorant des noirs par rapport au vin, en 
employant toujours un mSme vin type, et en eomparant I’activite des noirs 
examines ci celle d’un noir type. Le noir est soigneusement melange au vin, 
dans la proportion de 2 gr. pour 200 cm’ et I’on compare, au coloriraetre, 
I’intensite de la coloration restante. A. L. 

Dosage de I’acidit^dans les milieux colords. Gille (R.). Annates 
des fatsif, Paris, 1932, 25, n“ 279, p. 146. — L’auteur, etudiant surtout 
I’acidiie dans les vins rouges, opfere 4 la touche avec une solution de phenol- 
sulfonephtaleine, dont il depose des gouttes dans les godets d’une plaque de 
porcelaine, et en s’arretant lorsque le colorant prend la teinte rouge orange 
qui correspond au pH = 7,4. A. L. 

IVouvelle rdaction de I’aconitine. Drugeas (C.). Annates des falsif. 
Paris, 1932, 25, n” 279, p. 147. — L’aconitine, chauffee pendant cinq minutes 
au bain-marie avec 1 cm’ d’acide sulfurique, puis additionn^e d’un cristal de 
r^sorcine et chauffee de nouveaupendantvingt minutes, donne un liquide rouge 
violace qui, aprfes refroidissement et neutralisation par une solution saturie 
de carbonate de sodium donne une fluorescence bleue. A. L. 

8iir I’aciditd volatile des vins. Fonzes-Diacon et Jauljies. Annates des 
falsif, Paris, 1932, 20, n° 279, p. 149. — Dans la determination de I’acidite 
volatile du vin, une certaine quantite d’acide iactique est entrainee par la 
vapeur d’eau, ce qui donne une erreur par exefes pouvant atteindre 3 44 “/<, 
de I’acide Iactique du vin. 

L’auteur montre qu’il suffit d’intercaler sur le parcours de la vapeur une 
colonne rectiflcatrice pour supprimer cette cause d’erreur. A. L. 
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Urologie. 

Contribution a I'lStude du earbone indos<5 et du carbonc g^lu- 
cidique de I’urine norniale. Flkury (P.) et Aiibert (P.). Journ. de 
Pbavm. et de C/iim., 1930, 8® s., 11, p. 350. — En admettant que le earbone 
ternaire sous forme inconnue est de 2 4 3 gr. par litre, les r^sultats des 
auteurs montreut que le earbone glueidique (0,70 »/o) est loin de rendre 
eompte de cet inconnu et dans ce earbone glueidique il n’y en aurait environ 
que la moitie presentant des proprietfis eupror^ductrices. Les eorps merilant 
le nom de glucidiques sent ceux qui prdsentent le double earactfere d’etre k 
la fois etitralnables 4 l’6tat de combinaison eupro-barytique et d’etre mer- 
curieo-reducteurs. B. G. 

Action des sels halog'^n6s de magnesium sur le pH urinaii-e. 
Delbet et Franicevic. Bull. Acad. Med., 1930, 104, p. 668. — Chez 12 eaned- 
reux sur 13, les sels halog4n4s de magnesium ont abaisse le pH de Purine en 
le faisant passer de I’alcalinit^ 4 Paciditd. R. D. 

L’abaissement du pH urinaire par insurflsance des bases 
fixes li6es aux acides faibles. Goiffon (R.). Presse medic., 2 mai 
1931, 11“ 35, p. 638. — M4me action que Pinsufflsance de l’aramoniog4n4se, 4 
moins que I’ammoniaque augments dans I’urine. R. R. 

La systi^niatisation de I'examen des urines rraiches. Paillard. 
Presse medic., 13 mai 1931, 39, n“ 38, p. 699. — Les questions de bact4rio- 
logie, de cytologie urinaires exigent que les examens soient pratiques au 
plus tard trois heures aprfes remission de Purine; de mSme pour le pH et 
pour connaitre I’existence et I’assemblage des cristaux formes avant P4mission. 
L’ « uro-sediment frais » serait analyst siir Purine recueillie vers quatorze- 
seize heures, c’est-4-dire apres le repas de midi, et comprendrait pH, albu- 
raine, sucre, cytologie, cristaux, bactdriologie ; germes 4 Gram positif et 
n4gatif, baoille de Koch, culture dans le cas de bact4riurie peu copieuse. 

R. R. 

La reaction de I.egal appliqu<5e 6, la recherche de I’acide 
glycuronique, de ses d6riv6s conjuguds et a I’^tude de I’^limi- 
nation urinaire de certains medicaments. Meyer (A.) et Jeannin(J.). 
Bull. Acad. Med., 1931, 105, p. 756. — Les colorations rouges doniiees 
en Pabsence d’ac4tone et d’acide ac6tylacelique, par Purine avec le nitro- 
prussiate en milieu alcalin, sont dues 4 la presence de derives glycuroniques. 

R. D. 

Analyse quantitative de tres pelites quantites d’allantoine 
it de trCs grandes dilutions. Application e I’urine humaine. 
Fosse (R.), Brunel (A.) et Thomas (P.-E.). C. B. Ac. Sc., 1931, 192, n“ 25, 
p. 1615. — L’urine (ou une solution d’allantoine) est trait4e par la graine de 
Soja liispida en presence de cyanure de potassium : Pur4ase detruit Pur4e 
libre, I’allantoinase trausforme I’allantoine en acide allantoique etle cyanure 
inhibe Puricase. L’acide chlorhydrique, employ^ eusuite, detruit les ferments 
et transforme Pacide allantoique en uree et acide glyoxylique. La coloration 
rouge que dSveloppe I’acide glyoxylique en presence de ph4nylhydrazine se 
prSte particuliferement bien au dosage de cet acide et 4 celui des ur4ides qui 
lui donnent naissance (par spectrophotom4trie). P. C. 
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Dosage des acides organiques libres dans I'urine. Lafargue (M.). 
Bui], Soc. Pharm. Bordeaux, 1931, 69, n* 3, p. 202-207. — La difference entre 
I’acidit^ r6elle, d§termin6e par mesure du pH et I’acidite phosphatique cal- 
cul6e d’aprfes I’aciditd ionique en se reportant k la table de I’auteur donne 
I’aciditi organique libre. Gelle-ci diminue 4 mesure que le potentiel H s’614ve 
et les courbes des variations de ces deuxfdonn^essont presque superposables. 

R. R. 

Determination simple etrapide de I’index « iiro-phenolique ». 
Deniges (G.). Bull. Soc. Pharm. Bordeaux, 1931, 69, n” 4, p. 233-236. — Get 
index, qui permet d’apprdcier les fermentations d’origine intestinale ou sup¬ 
purative, se fait avec difflculte et lentement avec le tungstate de sodium. Le 
systSme catalytique : sulfate de cuivre — ammoniaque — eau oxyg4n<ie permet 
d’appr^cier tr4s facilement, et en dix minutes, la quantity de phenols libres de 
I’urine. R. R. 

Sur le dosage du sucre urinaire par la m6thode de Ber¬ 
trand. JusTEN (Felix). Archiv der Pharm., 1930, 268, n» 8, p. 559-365. 

R. R. 

Progr^s dans le domaine de I'analyse des urines. Spaeth (E.). 
Archiv der Pharm., 1930, 268, n' 8, p. 594-622. — Goncentration ionique, 
determination des ions et cations, mise au point du dosage des corps ceto- 
niques, recherche du sucre, des elements de la bile, examen bacteriologique 
du sediment. R, R. 

Dosage de I’acide urique dans I’urine au moyen de son 
spectre d’absorption. Bisenbhand (J.). Archiv der Pharm., 1930, 268, 
n» 7, p. 520-536. R. R. 

Comment deceler une insufllsance h^patique 16g6re ou 
moyenne? Laemmer (M.). Presse medic., 12 decembre 1931, 39, n® 99, 
p. 1831. — A I’examen somatique s’ajoutent : la recherche des pigments 
biliaires dans les urines fractionnees de la journee; la presence de bilirubi- 
ndmie ou de cholest6rin6mie avec acides biliaires. Les contrOles sent; uro- 
bilinurie avec faible elimination ureique ou glycosurie sans glycemie ou cho- 
lesterinemie avec uremie. R. R. 

Hydrologle. — Climatologle. 

Oxaldmie et cure de Vittel. Martin (H.). Presse mSdic., 21 fevrier 
1931,39, n“ 15, p. 274. — Oxaiemie chronique due 4 un exefes d’apport ou 4 un 
defaut d’eiimination renale ou 4 une non-combustion de I’acide oxalique dans 
le foie. Troubles surtout urinaires et psoriasis. R. R. 

La cure de Bains-les-Bains dans I’angine de poitrine. D' Vital 
Lassance. Bull. Acad. Med., 1931, 105, p. 857. R. D. 

Action du cuivre mdtalliqne sur les germes des eaux d’ali- 
mentation. Pilod et Godvelle. C. B. Ac. Sc., 1932, 194, n“ 5, p. 497. — 
L’eau ayant et6 en contact avec du cuivre metallique possede des proprietes 
germicides. P. G. 

Boll. Sc. Pharm. (Octobre 1932). 37 
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Ktude des sources Ihermales d'ALv-les-Baiiis. D’Amomval,. Boroas 
(F.), Touplain (F.)., Guilluh'D (A.), Bessow (L.), Kilian (W.), Gignoux (M.) eft. 
Moret (Leow). Auu. de I’lnsl. d’Hydrol. et CUmaloL, Paris, 1931, 7, n" 3, 
p. 189-268 (28 fig., 3 pL hors texte). — Cette etade sera lue avec beaucoup de 
profit par les personnes qu’int^resse le probleme de la protection et de I’ori- 
gine des eaux minerales. Cette origine reste le plu,8 souvent conjeetiirale et 
certains esprits souhaitent qu’on garde intact le mystfere des sources, mais 
parfois, pour mettre I’eau thermale a I’abri des eaux souillees ou vulgaires, on 
est oblige de determiner son cours souterrain. Les baguettisants sous assurent 
que c’est cbose facile, mais les administrateurs responsables des deniers des 
societ6s eiploitantes pr^fbrent encore s’adresser aux m^tbodes scientifiqu.es. 
C’est I'histoire des sources principales d’Aix-les-Bains qui, au moment de la 
fonte des neiges et des grands orages, subissent des chutes de temperature 
impressionnaiiles. Un travail considerable a 6te effectue de 1922 A 1930 par 
les laboratoires de physique etd’hygiAne de I'lostitutd’Hydrologie pour deter¬ 
miner I’origine de I’eau froide perturbatrice et preciser la circulation souler- 
raine de I’eau thermale; on a mis en muvre a la fais I’ahalyse chimique et 
bactdriologique, les raesures physiques, les observations mAtdrAologiques et les 
(itudes gdologiques. L’Inslitut d’Hydrologie croit pouvoir conclure que I’immua- 
bilitA de I’eau thermale, tenue naguere pour un dogme, estun mythep^rimA; 
I’enregistrement des temperatures et des ddbits, combine avec la connais- 
sance pAriodique de quelqueselAments simplesde la composition, constituent 
les meilleuTS Elements du coutrdle rationnel des eaux. Lorsqu’elles Emergent 
dans des terrains fissurAs, la surveillance la plus stricte du pAriraAtre de pro¬ 
tection est nAcessaire. 

Quant 4 la formation des sources d’Aix-les-Bains, M. Kilian, le regreltA 
gAologue de Grenoble, a developpA une tlieorie qui en fait des eaux d’infil- 
tration, ayant acquis leur minAralisalion primitive sur des dApAts triasiques 
profonds et remontees au jour 4 la favour d’un chevauchement tectonique; il 
a Atendu cette tbAorie 4 un grand nombre de sources alpines, en particulier 
Uriage, Altevard, I’Echaillon, La LAchere, Aix-en-Provence et peut-Atre Challes. 
On a chercbA si les sources d’Aix-les-Bains Ataieiit alimentAes par les pluies 
du haul territoire du Revard; gAologues et hydrologues out Atroitement colla- 
borA, les premiers relevant la disposition des couches gAologiques, les seconds 
jetant de la fluoresceine dans les gouffres, exa.ninant ensuite les sources et 
les eaux de la rAgion; les expAriences ont AtA concluantes pour diverses 
sources, mais non pour celles d’Aix ; peut-Atre laudra-t-il se rallier 4 I’hypo- 
these de Michel-Levy qui fait venir leurs eaux de la Dent du Chat par-dessous 
le lac du Bourget. R. C. 

Les eaux minerales. Cbeyx. Bull. Soc. Pharm. Bordeaux, 1931, 69, 
n” 1, p. 17-30. — Utilisation par la thArapeutique des eaux minAralisAes fran- 
gaises. R. H. 

Action diur6tlque de I’eau tliermale de Da.x. Massy (R.). Bull. 
Soc. Pharm. Bordeaux, 1931, 69;, na 3, p. 183-193. — L’eau thermale de Dax, 
utilisAe depuis des siAcles, fait plus que tripler la diurAse aqueuse; elle aug- 
mente de 65 “/o I’Alimination de I’urAe. II semble que le rapport des ions Ca 
au nombre des ions Na pent Atre invoquA pour expliquer cette action; il y a 
sans doute lieu de tenir compte aussi de la radioactivitA. Le problAme n’est 
pas entiereraent rAsoln. R. R. 

Glinaats et tuberenlose pulmouaire. Creyx. Bull. Soo. Pharm. 
Bordeaux, 1931, 69, n“ 3, p. 207-218. — Les stations de la cdte basque, d.e 
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Pau, d’Arcachon, sont privilAgiAes, d* laSme celles des contreforts proteges 
des Alpes de Provence. C’est un pr6cieux adjuvant des autres modalitis thdra- 
peutiques A mettre en oeuvre centre la tuberculose. R. R. 

La bar^eine cavisag^e au point de vue des applications 
tbi^rapeutiques. M.rssv (R.). Bull. Soc. Pharm. Bordeaux, 1931, 69, n* 4, 
p. 2S3. — La matiSre organique des eaux sulfureuses a une composition et 
des. propri6t6s tneonstantes; la th^rapeutique demande,. pour I’utiliser, de 
nombreux essais cliniques et de culture ; le produit devra Atre riche en soufre 
et de composition constante. R. R. 

Les indications irespectives des stations hydromindrales 
dans les ^tats rhiumatisants : Ai.v, Dax on Bourbon-Lancy ? 
Weill (Mathieu-Pierre). Presse media., 16 ddeembre 1931, 39, n“ 100, p. 1863. 
— Le? divergences d’indication tiennent non au processus, mais au stade de 
la miladie et A son mode reactionnel. Bourbou-Lancy a une action sedative, 
Aix est rdsolutif, Bar est la station antalgique. R. R. 

Miciobiologra. — Parasitologie. — Hygiene. 

IVatnre et sp^eifleitd desantig^nes. Carneiro (P.) et Kopagzewski (W.). 
C. R. Ac. So., 1931, 192, u" 24, p. 1595. — Le r61e des antigAnes hypothA- 
tiques pent 6tre jouA par des colloides de synthese portant une charge 61ec- 
trique positive. La spAcificitA des phenomAnes d’iramunitS semhle pouvoir se 
rcunener au r6le de la charge Alectrique, 4 laquelle il faut ajouter celui de la 
structure capillaire des colloides. L’immuBitA apparaltde plus en plus comme 
un ph6nomfene ^lectrocapillaire. P. C. 

M^canisme de Taction antiseptique de Tacide lactique pour 
le « Bacterium coli, » Bach (D.). C. R. Ac. Sc., 1931, 192, n“ 25, p. 1680. 
— A Taction des ions 11 se superpose une autre action toxique qui ne peut 
Atre due qu’A la fraction de Tacide A T^tat molAculaire. P. G. 

Le sort des bacilles de lioch contenus dans le lait apr6s sepa¬ 
ration du beurre et du cas6um. Lumiere (A.) et Dubois (M"® A.). C. R. 
.4c. Sc., 1931, 192, n<> 1, p. 21. — Le beurre provenant de lait ensemencA avec 
des bacilles de Koch ne renferme pas de bacilles; ilen est de meme du petit- 
lait. Par centre, les bacilles se localisent dans le casAum. P. C. 

Wouvelles reclierches sur les cryptotoxines. Le ph^nom&ne 
de sursaturation des toxines par I’ion saiicylique. Vincent (H.). 
C. R. Ac. Sc., 1931, 193, n“ 16, p. 620. — L’auteur avail montrA prAcAdem- 
ment que le salicylate de sodium neutralise la toxine tAtanique, en donnant 
un complexe Ires stable. Dans la prAsente note, il montre que la toxine a la 
propriAtA de fixer une grande quantitA d acide saiicylique, dApassant forte- 
ment la dose inhibitrice. 11 y a sursaturation de la toxine par Tanticorps chi- 
saique. P. C. 

Sur une th6orie de la constitution des anticorps. Vincent (H.). 
C. R. Ac. Sc., 1931, 193, n® 19, p. 798. — L’auteur a deja montre que la 
toxine tAtanique et Tion saiicylique presentent rAciproquement une affioite 
Anergique, telle que la toxine fixe uue quantitA notable d’ions salicyliques, 
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d6passant de beaucoup la quantity ndcessaire pour la neutraliser. Le com- 
plexe forms par la loxine et le salicylate de sodium sera represents par un 
noyau (TS) antour duquel viendront se prouperles ions S, S', etc., en excSdent. 
Le groupement raoleculaire (TS) + S' + “h S" se comporte comme une 
antitoxine artificielle puisqu'il est capable de neutraliser une certaine quan- 
titS de toxine nouvelle par ses SlSments disponibles S, S', etc. Or, les anti- 
to.Aines prSsentent de nombreuses analogies avec les cryptotoxines; dans les 
deux cas la toxine est neutralisSe, soit par I’antitoxine, soit par la substance 
chimique; la toxine n’est pas detruile, elle est dissimulSe. D’oCi rSsulte une 
conception dans laquelle I’antigSne fait partie constituante de I’anticorps. 
Plus I’organisme recevra d’antigSne, plus il se formera de molScules (TA) 

A'A"-(-A."'; chaque agrSgat de cette nature realise un accumulateur 
d’energie antitoxique, capable d’exercer sur les micelles toiiques nouvelles 
une attraction molSculaire Sleclive, puis une neutralisation active. 

P. C. 

Sur les propri6t4s immunig&nes de la cryptotoxiue diiodo- 
salicylique. Vincent(H.) et Velluz (L.). C. /?. Ac. Sc., 1931, 193, n“ 21, p. 969. 
— Comme les corps cryptotoxiques non collo'idaux prdcddemment etu^i^s, 
mais a un degrd plus dleve encore, le diiodosalicylate de sodium, lorsqu’il est 
mis en contact avec une toxine, a la propridt6 de la convertir en cryptotoxine. 
11 neutralise la toxine tdtanique, et celle-ci est dissimulSe, mais non dStruite ; 
le complexe formS, bien qiie non toxique, conserve ses propriStSs antigSnes 
et immunise rapidement les animaux. P. C. 

Contribution d I’^tude de la multiplication microbienne ; 
iniluence de la composition des milieux liquidcs habiluelle- 
mcnt employes dans les laboraloires, sur la valeur du croit 
microbien (bacille pyocyanlque). RSgnier (J.) et David (R.). C. R. Ac. 
Se., 1931, 193, n“ 22, p. 1119. P. C. 

Contribution it I’^tude de la multiplication microbienne. Modi¬ 
fications apportdes d. la composition de difTdreiits milieux de 
culture liquides par le croit microbien (bacille pyoeyanique). 
Regnier (J.) et David (R.). C. R. Ac. Sc., 1931, 193, ii“ 26, p. 1487. — Le tra- 
viil chimique produit par les bactSries n’est pas proportionnel au croit raicro- 
bien; il continue longlemps aprSs le moment ou la multiplication s’arrSte. 
La multiplication cesse k un moment ou il reste encore de grande quantitSs 
de prodaits nutriiifs non uti'isSs. P. C. 

\ouveau proc6d6 de filtration et de sterilisation permettant 
d'obtenir une eau bactericide. Lakhovsky. (G.;. C. R. Ac. Sc., 1931,194, 
n“ 1, p. 137. — En incorporant k la pdte qui sert 4 faire les bougies filtrantes 
du chloriire d’argent, on obtient aprSs cuisson a 1.200“ une matiere poreuse 
contenant de I’argent trfes divise a travers laquelle filtre Lean. Oo peut obtenir 
ainsi de I’eau k la fois filtrSe et stArilisSe. De plus cette eau est bactSricide 
pendant quelques jours: elle est inoffensive pour I’organisme. P. C. 

Le trailement chimique des farines, par gaz, vapeurs et 
produits cliimiques. Brubre (P.). Bull. Ass. Boot. Pharw., 1931,20, n“ 2, 

33. — Etude d’ensemble et par categories des traitements chimiques sus- 
ceptibles d’etre appliques insidieusement aux farines. 

A I’alun et au sulfate de cuivre on a essayd d» subs'ituer des produits dont 
l iictian se manifeste a doses beaucoup plus faibles. L’aoieur donne deux 
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tableaux de recherche des produits chlor^s, des bromates, persulfates, per¬ 
borates alcalins, peroxyde de benzoyle, etc. II termine par des considerations 
d’ordre hygienique dont le caractfere est primordial au point de vue de la 
sante publique. L.-P. B. 

Les fosses & « action chimique ». Bruere (P.). Bull. ^ss. Doct. 
Pliarin., 1981, 20, n° 1, p. 3. — Ce systeme fonctionne sans eau, avec vidange 
automatique ou p6riodique 4 voloiit^. L’observation de base est due au profes- 
seur H. Vincent (1895), avec emploi d'alcalis caustiques. La soude se place au 
premier rang. Essais r^alis6sen Am^riquepuis en France. 

I.e taux de dilution se calcule en prenant 1 K” de soude en paillettes pour 
une fosse chimique de 100 litres. Des dispositifs en forte t61e, revStue d’un 
enduit bitume, rendent tr6s pratique ce proeede de desiruction des mati&res 
f^cales. L.-P. B. 

Le diagnostic precoce de la grossesse. Cuny (L.). Bull. Ass. Doct. 
Pharin., 1931, 20, a“ 4, p. 105. — Aprfes avoir rappel^ sur quels principes de 
physiologie endocrinienne sont bas6es les m^thodes actuelles de recherche, 
par injection d’urine a la souris femelle et A la souris m41e, I’auteur expose 
ces techniques, et en precise la valeur, A la luiuiAre de travaux rAceuts. 

L.-P. B. 

Un nouveau proc6d6 d'isolement du bacille coli dans I’eau. 
Fleury (G.). Bull. Soc. Phartn. Bordeaux, 1931, 69, n“ 3, p. 193-201. — La 
tempAratore de 42" et la prAsence d’acide phAnique qui 'caractArisent la 
mAthode Vincent annihileut souvent le developpement du coli ayant sAjournA 
dans I’eau. L’auteur modifle la technique DiAnert en proposant un milieu 
gAlose-gAlatine et rouge Congo, liquide a 42°, dans lequel on agite 1 cm’ 
d’eau A examiner et qu’on porte A I’etuve A 25-30° ou il se solidifie en plaques 
de Roux. Ainsi, pas de concurrence vitale des germes, numAration facile des 
tachesfbleues de colibacille, des taches rouge foncA de typhique et des autres 
colonies. R. R. 

La function antigdnique des lipoides et les notions nouvelles 
sur le m6cauisme des reactions si^rologiques de la syphilis. 
Demanche (R.). Presse medic., 18 juillet 1931, 39, n° 57, p. 1077. — Les 
modifications qui se produisent dans le sang des syphilitiques consistent en 
une formation d’anticorps et les reactions sArologiques de la syphilis (dAvia- 
tion du complAment ou floculation) ne sont que de simples rAactions d’anti¬ 
corps dirigAes contre les antigAnes lipoidiques. Dans la technique, il faut se 
rappeler que les suspensions colloidales de lipoides sont en mAme temps des 
rAactifs gAnAraux des protAines, afin d’Aviter des rAsultats positifs dus A la 
seule labilitA des albumines sAriques. R. R. 

Contribution au diagnostic de la bacill^mie tuberculeuse par 
rh^moculture seloii la m^thode de Loewenstein. Nanu (L), Jon- 
NESco (D.) et Stefanesco (C.). Presse medic., 9 dAcembre 1931, 39, n° 98, 
p. 1805. — La prAparation du milieu et le prAlAvement du sang sont assez 
dAlicals; le milieu contient : phosphate monopotassique, citrate de soude, 
sulfate de magnesie, asparagine et glycArine, fAcule et jaune d’oeuf, rouge 
Gbngo et vert malachite. Le milieu Liewenstein permet la culture du sang et 
des produits pathologiques et donne une rAponse en dix jours. L’inoculation 
au cobaye demande quelquefois un an. R. R. 
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R6siil(a'ts compares daus letraitement de la lifevre typhoide 
des vacctiis micpobiens et de I’aMtivipus de Besredka. Livie- 
HATO (S. G.) et Vagliano (M. S.). Presse medic., 20 janvier 1932, 40, n” 6, 
p. i05. — L’administration quotidienne parvoie veineuse de bouillon-vacciH 
a des doses variant de 0 cm’ 2b k 1 cm’ donne, dans la flfevre typhoide, des 
r^Bu-ltats exempts de danger, trSs encourageants et superieurs ceux des 
vaccins microbiens chauff^s. R. R. 

tmmuiiitd humoi'al'e acquise et floculation. Lumiere (Aug.). 
Presse medic., 27 janvier 1932, 40, n” 8, p. 139. — Le degr6 de floculation 
d’un sdrum correspond exactement k son degr6 d’antitoxicit6, 4 la valeur de 

■son pouvoir protecteur vis-4-vis de la toxine; le pr4cipit6 formd est soluble 
dans nn exoes d’antigfene toxique. R. R. 

Le traitement du kala-azar chez, I’enfaiit. Giraud (P.) et Cou- 
lANGE Presse medic., 3 fdvrier 1932, 40, n“ 10, p. 178. — Injections 
intraveineuses en solution dilude a 1 ou 2 '/o de composes minfiraux ou 
organiiques de I’antimoine (6m6tique de soude ou de potasse, stibenyl et 
ffl4o-stibosane). Penser A la stibio-intoldrance et aussi 4 la stibio-rAsistance 
des sujets. R. R. 

Pharmacologia. — Cbimia vegktale. 

Analyse chimique de la tige du « Coseinium fenestratum » 
Coleb. ToMMra Katti (M. C.) et Shikthe (V. P.). Arohiv der Pharm., 1930, 
268, n“ 5, p. 314-321. — Cette plante crolt au sud et au centre de I’Inde et a 
Ceylan. L’auteur a prepare des extraits avec TAther, I’Ather de pAtrole, le 
chloroforme, I’ether acetique, I’aloool et obtenu apr^s purifications : alcool 
c4rylique, p'hj tost^rol, saponine, glucose, alcalo'ides non identifies. ». R. 

La constante d’ionisation et le spectre d’absorption de I’Aphd- 
drine et <de la psend»-<Af»hddrkae. Arildgaard (Jens) et Baggesgaard- 
,Rasmussen (H.). Arohiv der Pharm., 1930, 268, n® 6, p. 3S3-357. — A»ec 
microphoLographies des picrates et silicotungstates de ces alcaloides. 

R. R. 

Savents d’huile de riein dans les prdparatious cimtenant de 
I’aleool. Meyer (Walter). Arohiv der Pharm., 1930, 268, n° 6, p. 338-371. 
— Gonstantes physiques et chimiques des huiles de ricin, de lin et d’olive 
compacees 4 cel les de leurs acides gras. Application aux mAdicaments com¬ 
poses d’Jiuiles et d’alcool dans la PharmacopAe allemande. R. R. 

Cbimie et biochimie du tabac. IVouvelles reehercthes. (Ehrens- 
TEIN (Maximilian). Arahiv der Pharnu^ 1930, 268, n® 6,p. 430-443. R. R. 

Sur les glueosides du « Digitalis lanata » Elirli. Mannich (C.), 
Mohs(P.) et Mauss ['H.)..Archiv der Pharm., 1930, 268, n" 7, p. 433-476. — Des 
feullles de cette digitale, cultivee en Autriche, les auteurs ont extrait etisolA 
quatre glucosides differents dentils ont determinA les constantes. L’un serait la 
Jaaadigrine C“H”0",4H'*0, de point de fusion 245“; un autre serait identique 4 
la ddigitaline de Kiliani. R. R. 
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Reetierclies sur le di^veloppement de la raciiie de Sapo- 
naire. Cilg (E.) et Schurhofp (P. N.). y4rc/)iy der P*a/ JH., 1930, 268, n" 7, 
p. 476-485. — Coupes dans la tige et la racine a difffirents stades. K. R. 

IVoavelles uidthodes pour la ddterminatioui colorim^trique 
des alealoides. Rojahn (C. A.)-9t Seifert (Rudolf). Arch, chr Pharm., 1930, 
268, n“7, p. 499-520. — Colorimetrie appliqu^e aux prdcipil^s de picrate ou 
de silicotungstate des quatre alealoides ; strychnine, quinine, Emetine et 
cinchonine. Determination de strychnine et emetine par la reaction de Mayer. 

R. R. 

Sur le pouvoir rotatoire de quelques alealoides du quin¬ 
quina. Dietzel (R.) et SciLLNER (K.). Archiv der Pharm., 1930, 268, n“ 9, 
p. 629. — Quinine, cinchonine, cinchonidine, et influence de I’acidite ac6- 
tique. R. R. 

Influenee de I’habitat et de l’6poque de la reeolte sur le 
rltizome de fougfere. Kofler (L.) et Muller (E.). Archiv der Pharm., 
1930, 268,n»9, p. 644. R. R. 

Le dosage de la morphine dans les solutions aqueuses. 
Baggesgaard-Rasmussen et Svend Aage Schou. Archiv der Pharm., 1930, 268, 
n° 9, p. 673. — Extraction par agitation avec un melange chloroforme et 
dimethylcarbinol et contact quarante-huit heures au thermostat 4 18“, puis 
dissolution dans I’acide chlorhydrique ddcinormal et titration au borate d6ci- 
normal. La technique ne convient pas aux solutions contenant beaucoup de 
sucre. R. R- 

Emploi des ethers para-oxybenzoiques dans la sterilisation 
et la disinfection. Sabalitschka (Th.). Archiv der Pharm., 1930, 268, 
n” 9, p. 653. — Actions microbicides des ethers m6thylique, 6thylique et 
propylique sur le staphylocoque, le colibacille et le paratyphique B et sur 
les germes Actinomyces, Proteus, Torala qui se developpent dans les solu¬ 
tions aqueuses faibles de quelques sels min6raux. R. R. 

Culturede digitate dans la province deCachemire. Wright (H. L.). 
The Chemist and Druggist, 1932, 116, n“2721, p. 369. — Les recherches pour- 
suivies 4 I’Ecole de Medecine tropicale de Calcutta, il y a quelques aun6es, 
out montre que les teintures de digitale, mSrae fabriquies par les meillemres 
lirmes, perdent, par suite du changement de climat, quand on les transporte 
aux Indes, 20 a 40 “/o de leur activity, en tres pen de temps. Des lors, le pro- 
blfeme s’est posd de la preparation de la teinture 4 partir des lenilles de digi¬ 
tale croissant dans I’lnde, mais la diflicult^ s’est pr^seut6e d’obtenir des lots 
suffisants et r^guliers de feuilles. Nulle part, dans Unde, la digitate ne croit 
;spontan4raent et, il y a quelques annees, des efforts ont 4t4 faits pour la cul- 
tiver. Des essais faits 4 I’Ecole de Medecine tropicale, il resulleque les feuilles 
de digitale cultiv^e dans I’lnde se sont montr4es tout aussi riches que les 
bonnes feuilles importdes d’Europe. A la suite de ces essais, le Departement 
des ForSts d6cida d’entreprendre des cultures sur une 4chelle commerciale, 
dfes 1926, mais, au d4but, la quantity de graines dtait insuffisante. Une pdpi- 
oifere installee au sud de Tangmarg, 4 2.000 m. d’altitude environ, a donnd 
d’excellents r4sultats. A partir de 1928, des lots importants de graines furent 
obtenus, ce qui a permis d’dtendre les plantations de la vall6e de Cachemire. 

Le climat de cette region convient admirablement a la culture de la digi- 
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tale; celle-ci demande un bon sol et preffere un otnbrage l^ger. La coupe des 
hampes florales stimule la production foliaire, de sorte qu’on laisssait fleurir 
seulement les plantes porte-graines. La recolte commence un peu avant la 
floraison et continue par intervalles toutl’^t^; la dernifere recolte se fait tard 
en automne. Les feuilles de la premifere ann6e ne sont pas r^colt6es, bien que 
leur teneur en glucosides soit identique fi celle des feuilles de deuxieme ann^e, 

Ladessiccation peut se faire sans I’aidede s^choir. Ensuite, les feuilles sont 
envoyees a la Direction des forSts ou elles sont soigneusement emball^es 
dans des boites en vue de leur r^expedition. 

La demande annuelle de I’lnde en feuilles de digitale oscille autour de 
5 tonnes. II est 4 prfisumer que, si la progression continue, la province de 
Cachemire arrivera 4 couvrir, d’ici a quelques anndes, la plus grande partie 
de la consommation de I’lnde. V. A. 

La culture du figuier en Afrique du Nord. Widiez. L'Agric. prat, 
des Pays chauds, 1932 (nouv. ser.), n“ 24, p. 415-445. —La quantity de Ogues 
produite annuellement par I’Alg^rie est de 500.OGO 4 600.000 quintaux, dont 
la moitie est consomm^e par les indigenes. Les exportations sont assez 
variables, elles ont oscill4 jusqu’en 1919 entre 160.000 et 204.744 quintaux, 
mais baissent actuelleraent, 4 cause des precedes d^fectueux de sechage, de 
conservation et de presentation. En outre, des Agues dites « industrielles » 
sont exportees, surtout vers I’Autriche, 4 raison de 20.000 quintaux par an. 

Le nombre des Aguiers en -Algerie atteint 6 millions, dont 5 dans les 
massifs Kabyles ; les Agues fraiches ou s4ches entrant pour une grande part 
dans I’alimentation des indigenes; la Ague seche renferme d’ailleurs presque 
autaut d’azote que le pain. 

L’arbre s’acoommode de tous les solset veg4te jusqu’4 1.200 metres, c’est-4- 
dire plus hautque I’olivier ; ses racines sont tragantes; les arrosages lui sont 
favorables. 

II y a une trentaine de varietes, qu’on classe en deux groupes : 1“ les Agues 
blanches, parmi lesqiielles les Agues de Bougie, comprenant surtout la 
Taameriouth, a peau Ane et chair tres sucr6e; 2“ les varietes a peau noire, 
souvent recherch4es par les indigenes, mais dddaignees par le commerce. 
Quand il n’y a qu’une recolte, elle a lieu en aout, rarement en juin; pour 
quelques variet4s, il y a deux fructiAcations (juin et aout). On n’est pas absolu- 
ment Ax6 sur ce que le Aguier de Smyrne pourrait donner en Afrique du Nord. 

En general, I’arbre est dioique, mais parfois le I’^ceptacle contient 4 la fois 
des Aeurs m4les et des Aeurs femelles. En vue de la f4condation, on garde 
quelques capri/iguiers, ou « dokkars ». Leurs fruits ne sont pas comestibles, 
mais renferment un Insecte, le Blastophaga pseanes L., sorte de petite guGpe 
noire qui vit 4 I’^tat de larve dans le fruit, y 6clot et subit trois generations, 
passant des Aeurs galles aux Aeurs males, puis aux Aeurs femelles, et, en 
transportant le pollen, c’est lui qui assure la fecondation. 

L’auteur expose ensuite les modes de multiplication du Aguier (le semis 
n’est pas employe), les facons culturales, la fumure, la recolte, le s4chage et 
la conservation. L’arbre produit 4 parlir de la cinquifeine annee et atteint son 
maximum vers la vingtifeme (un quintal de Agues s4ches par arbre). 

Il est conseille de laver les Agues 4 I’eau sal4e, avant le sechage, el d’assurer 
leur sterilisation par la ehaleur s4che 4 65® avant leur emhaljage deQnitif. 
EnAn, mention est faite des ennemis du Aguier ou de la Ague (pourridiS et 
iusectes divers). 

Pour plus de details, on peut se reporter au volume edit4 en 1931, 4 la suite 
de la Setaaine du figuier (Bougie, 6 au 12 octobre 1930); il contient neuf rap¬ 
ports envisageant les divers c6t4s de la question. R. 'Wz. 
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L’agave sisal et sa culture. Rolet (Ant.). L'Agric. prat, des Pays 
cliauds, 1932 (iiouvelle s6rie), n“ 24, p. 446-461. — Get agave est une forme 
de VAgave rigida Mill., originaire du Mexique (Amaryllidees). Les feuilles 
n’ont qu’un seul piquant ii leur extr^mitd, landis que celles de [’Agave rigida 
var. longifolia, plus longues et moins vertes, sont bord^es de piquants. 

La plante est rustique, fleurit k un age variable, en donnant une hampe k 
croissance rapide et pouvant atteindre 10 m. de hauteur. 

La fibre des feuilles est fine et r^gulilre. Sur une production mondiale de 
200.000 tonnes par an, le Mexique fournit 115.000 tonnes et les colonies 
anglaises de 30.000 a 40.000 tonnes; les autres pays producteurs sont la Flo- 
ride, Cuba, la Golombie, I’Afrique tropicale, Java, les iles Hawa'i, les Philip¬ 
pines, etc. Au Br6sil et en AJg^rie, on a acclimate une autre espfece, [’Agave 
amerioana. Certaines parties.de I’Algerie, de la Tunisia, de la Guin^e, de 
I’Afrique orientale conviennent aussi pour les plantations de sisal. II faut un 
pays cbaud, avec saison des pluies et saison sfeclie caract6ris6es, avec 1 m. 20 
a 1 m. 50 de precipitations atmosph^riques. On multiplie la plante par bul- 
billes ou par rejets (oeilletons). La mise en place des jeunes plants est facile; 
souvent on coupe la hampe florale lorsqu’elle apparait, ce qui prolongs d’lm 
an, dit-on, la vie de la plante. R. Wz. 

Un parasite du mildiou de la vigne. Viala (P.). C. R. Acad. Agric. 
de Frame, 1932, 18, n“ 19, p. 654-636. — L’auteur a observd, avec son colla- 
borateur P. Marsais, des laches ros^es sur les vignes envahies par le mildiou. 
II s’agit d’une aouvelle espfece de Champignon, le Tricothecium plasmoparse, 
dont le mycelium entoure les conidiophores du Plasmopara viticola, pro- 
voque I’affaissement des taches et emp6che leur fructification. 

II pent Stre cultiv6 en milieu artiflciel, surtout de 18“ ci 25“, en milieu 
neutre ou faiblement alcalin, mais non sur milieu de Raulin aeide. On peut 
espdrer que ce parasite aidera a la lutte centre le mildiou. R. Wz. 

Les huiles essentielles export6es des lies Seychelles. (Ano- 
NYME.) Colony of Seychelles annual Report, 1931, par L'Agronomie coloniale, 
1931, 20, n“ 167, p. 154-155. — Les principales essences exportees des iles 
Seychelles sont celles des feuilles de cannelle, de patchouli, de basilic, de 
lemon-grass, de clous et feuilles de girofle. En raison de la baisse des cours 
et de fSpuisement du sol, la production des trois derhieres a fortement 
rdgress6. 

Pour I’essence de cannellier, le rendement est de 7 Hires environ par tonne 
de feuilles; avec des precedes modernes, on peut arriver 4 11 litres; les 
feuilles des vieilles branches sont plus riches que celles des branches coup^t-s 
tons les ans. Pour la periode 1924-1928, la production moyenne annuelle fut 
47.600 litres; en 1929, 66.300 litres; en 1930, 50.480 litres. 

L’essence de patchouli, aux mSmes p6riodes, a dt6 produite a raison de 
1.252 litres, 4.334 litres et 2.341 litres. 

En 1930, la vanille a donne 3.600 K“* de gousses prdpar6es, rdsullat supe- 
rieur k celui de 1928, mais le prix de vente actuel ne remunkre plus les plan- 
teurs. R. Wz. 

Quelques huiles essentielles inconnues de plantes du Br6sil, 
employees comme anthelmintiques. Fkeise (Fred. W.). The Perfu¬ 
mery and essential Oil Record, London, 1931, 22, n“ 12, p. 370. — L’auteur 
de Particle a eu Poccasion d’examiner quelques plantes fournissant des huiles 
essentielles rkpuikes comme ayant une grande efficacitd centre les vers para¬ 
sites de Phomme et des animaux. II cite principalement: 
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•Jateorhiza palmata Miers (Mgnispermacfes), racine de « Koiombo » ou 
« Calumba ». Rencontr^e flurtout dans les Etats de Minas Eeraes et Esperito 
Santo. Les racrnes jennes fournissent environ ®/o d’buile. Un de ses prin- 
cipaux constitnants est le thymol. Les racines 4g6eB somt trfes pauvres enImile. 

Cissampelos ovalifolia DC., (Mifenispermacdes), connne dans le Minas 
Geraes sous le nom Ae Oreiha de Onea (oreille de Tigre). Les racines coatien- 
nent 1,35 “/o d’huile dont le prineipal constitnant est le thymol {20®/„). Se 
trouve dans les for&ts vierges des Etats de Minas Geraes, Bahia, Goyaz et Esperito 
Ssmto, anthelmintique d'une trfes grande puissance et trfes hien supporte. 

Gotnidesia t&mentosa Mart. (Myrtac^es), appel^e « Mangue de Brejo ». 
Fournit deux essences, une provenant des fenilles, I’autre de la pulpe des 
fruits. Dans la premiere on trouve du cin6ol et du gdraniol, dans la deuxieme 
surtont du cindol. 

Cette plante se trouve sur les bords de TAtlantique. 
Xrianosperma Tajvja Mart. (Gucurbitac4es). Connue sons les noms de 

Cabeca de negro (T6te de nbgre), Tomba, Raiz de bugre. Dans les fordts des 
Etats du centre du Brasil. Les racines donnent nne huile d’une mauvaise 
odeur pdndtrante. On rapporte Teffet anthelmintique de I’huile a cette odeur. 

Fevillea trilobata L. (syn., F. cordifolia Veil.). Cucurbitacde connue sous le 
nom deJabota] croit dans les regions montagneuses des Etats de Esperito 
Santo, Minas Geraes, Bahia et Goyaz. L’essence est retiree des graines. Tres 
active aussi bien pour les hommes que pour les animaux, a compifetement 
sopplante dans I’intdrieur du Bresil le Chenopodimn et la fougere mile. 

Lonchocarpus Peckoltii Wawra, (Papilionacbes). Porte aussi les noms de 
Timbo-peixe, Timbo-boticario. Rbcoltd dans les Etats de Rio de Janeiro et 
Esperito Santo. Les racines fraiches fournissent 0,158 % d’huile contenant de 
I’eugdnol. 

Dn grand nombre d’autres plantes sont encore rdputees au Bresil pour leur 
qualitd anthelmintique. Cependant, pour aucune d’elles, on ne doit rapporter 
4 I’huile essentielle cette propri6t6 qui peut 6tre due aux glucosides, aux 
alcaloides on aux saponines. J. Laubin. 

La graine d’« Euphorbia marginata » Pm-sh. Rabbis (L. E.) et 
Gallagher (Marc. C.). Joarn. of Amer. Pharm. ^Issoc., 1931, 20, n" 12, p. 1281. 
— L’analyse chimique de la graine montre qu’elle contient approximative- 
ment 30 % d’huile fixe dans laquelle on trouve les acides suivants ; acides 
linoldnique, linoleique, stearique, palmitique et des traces d’acide oldique. 

J. L. 

A study of the fiomtraeger color reaction and ttierafieiiitic 
activity of « Caseara Sagrada n (Une dtude de la reaction color^e de 
Borntraeger et de I’activitS therapeutique du Caseara Sagrada). Mobrison 
(S. 'W.).Journ. of Ajner. Pharm. Assoc., 1931, 20, n” 12, p. 1276. —A la suite 
de ses experiences, I’auteur donne les conclusions suivantes :: 

La reaction coloroe de Bornthaegsr n’augmente pas paralieiement a I’acti- 
vite therapeutique, et n’est pas un test exact de la presence ou de I’activite 
du Caseara Sagrada. 

Une preparation agreahle peut etre obtenue en faisant une extraction du 
Caseara par I’alcool, I’aoetone, etc. Mais dans oe cas il y a perte de I’activite. 
Une preparation encore plus agreahle et active peut 4tre obtenue en deplacant 
le principe amer par du sulfate de soude. L’amertume peut etre ainsi enlevee 
sans nuire d’une fagon marquee a I’activite therapeutique du Caseara. 

Ee principe qui fournit la coloration se trouve alors presque entierement 
dans la substance resineuse amfere. J. L. 
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Pharmacodynamie. — Tberapeutique. 

Etudes sur la ehimie eollo'idale de I'antisepsie et la ehimto- 
Ih^rapie. I. Mode de combinaison des colorants antiseptiques 
et des protdines. II. La fraction d’un antiseptique adsorb^e par 
les prot6ines exerce^t-eHe -encore une action antiseptiqne ? 
Hirschfelder (A. D.) et Wright (H. N.). J. Phavm. exp. Ther., avril 1930, 38, 
ti» 4, p. 411-431, 433-449. P. B. 

La sublimation dans les recherches pharmacologiques. 
Kekser (E. et J.). Arch. f. exp. Path. a. Pharm., 1930, 147, p. 360-365. — Les 
auteurs out injects dans les veines une s^rie de d^riv^s barbituriques, aimi 
que les corps suivants : adaline, bromural, ph6nac6tine, acide salicylique, 
cafgine, quinine, strychnine, morphine, harmine, bulbocapnine et picro- 
toxine, et ont pratique leur extraction du systfeme nerveux central par subli¬ 
mation. Les-substances ont §te identiflees par la sorte de formes cristallines 
obtenues suivant la temperature et la duree de sublimation, ainsi que par ies 
reactions microchimiques. Parmi les substances etudiees, seuls les derives 
barbituriques, la morphine et Tharmine, aprfes injections de faibles doses, 
presentent une repartition caracteristiqne dans le systems nerveux central. 

P. B. 

Action pharmaeologique de diverse* Inctomes aromatiques 
alipliatiques. 11. Etndes sur la constitution ctunxlque et i’actaon 
pharmacelogique. Von Oettingen (W. F.). J. Pharm. exp. Ther., nsai 
1930, 39, n° 1, p. 59-69.— Etude d’une serie de lactones aromatiques-allpha- 
tiques : a salicylal, a resorcinal, a anisal, a vanillal et a piperonal, A* angelica 
lactones. Toutes exercent une action depressive sur les tissus musculaires et 
nerveux et sur les vers de terre. Une combinaison d’eugenol et de A* angelica 
lactone donne un compose plus stable et plusactif que la A^ angelica lactone. 

P. B, 

Kntlnenee de la pseudococaiine droite sur faction hyperten- 
«live de fadr^naline. Mercier (F.). C. R. Ac. Sc., 1931, 193, n» 19, p. 883. 
— Gontrairement a la cocaine gauche, la pseudococaine droite n’augmente 
pas EeiTet hypertenseur de Fadrenaline. P. C. 

Irafluetnce de la nitration et de I’amination sur les propri6tds 
physiques et physioiogiques de la methylphenylmalonylurifee 
(rutonal) et de 116thylpb6nylmalonylur^e (.gard^nal on luminal). 
LKumER(A.) etPosTic (E.). C.E.Ac. Sc., 1931,193, n'>26, p. 1476. — La substi¬ 
tution nitrCe ou aminee du noyau benzCnique des hypnotiques du groups des 
phenylmalonylurees abaisse le coeffloient de partage de ces corps enti-e J’huile 
et l’:eau, et fait disparaitre leurs proprietes hypnotiques. Les d^rivCs amines, 
par centre, sont 16gerement hypothermisants, mais de fa^on beaucoup moins 
intense que les hypnotiques primitifs. P. C. 

La choline et ses ddriv^s en therapeutique. Boinot (G.). Bull. 
-Ass. Root. Pharm., 1931, 30, n“ 3, p. 74. — Les d^rivds de la choline se clas- 
sent en deux groupes d’apris leurs caracteres et leurs indications ; 

1“ Geux qui k dose tMrapeutique produisent une dilatation des arterioles 
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suivie d'hypotension : chlorure d’acetylcholine, bromure de bromo-cbo- 
line, etc. 

2° Chlorure de choline pr4conis6 pour le traitement des luberculeux. 
Les sels d’ac4tylcholine subissent uiie hydrolyse, avec liberation d’acide 

acetique, dont la mesure permet d’apprecier le degr6 de la decomposition. 
L.-P. B. 

Sur I'action nicotinique de Ihord^nine. Raymond-Hamet. Arch, 
fur exp. Path, und Pharmak., 1930, 158, p. 187-197. — Les recherches de 
I’auteur ont pu montrer que I’hordenine, dont la formule chimique se 
rapproche corame on salt de celle de la tyramine, a one action nicotinique 
indeaiable. 

Comme la nicotine, I’hordenine manifeste en effet sur I’intestin in situ 
une action d’abord excitante, puis inhibitrice. Comme la nicotine, elle pro- 
voque une dechaige d’adrenaline que la belle methode de I'anastomose surre- 
nalo-jugulaire creee par A. Tournade permet de mettre en evidence. Comme 
la nicotine, enfin, elle supprime les effets cardio-inhibiteurs de I’excitation 
eiectrique du bout peripherique du vague, mais laisse subsister ceux de 
I’acetylcholine. 

Mais, alors que la sparteine supprime I’action hypertensive de la nicotine, 
elle laisse subsister partiellement celle de I’hordenine. On a ainsi la preuve 
qu’outre son action nicotinique I’hordenine possede une autre action que 
I’auteur considere comme sympathomimetique. R. 

Recherches exp<erimeiitales sur I'action chol4r6tique de 
quelques substances de la s6rie grasse. Chabrol (E.l, Charonnat (R.), 
Maximia (M.) et Waitz (R.). Presse medic., 24 juin 1931, 39, n“ SO, p. 931. — 
La sdrie grasse comprend trois choleretiques importants : I’oieate de sodium, 
le chloralose et le monochloracetate de sodium. La sdrie aromatique en 
comprend de nombreux : I’atophan, les sels biliaires, les acides naphtorqnes, 
cinchoninique, vanillique, cafeique, les composes bromes, iodes de I'aoide 
salicylique. R. R. 

Rapports entre la narcose et la diurftse. BonsmaniN (M. R.). Arch. f. 
exp. Path. u. Pharm., 1931, 161, p. 76-87. — Etude de I’action de trois nar- 
cotiques (en administration intraveineuse) sur la diurese du chien recevant de 
I’eau a voipnte. Le pernectone determine une inhibition passagfere de la diu¬ 
rese aussi bien aux doses seulement hypnotiques qu’aux doses determinant 
une narcose profonde. Le luminal sodique provoque une inhibition de la 
diurese presque sans action sur le systeme nerveux central. Cette inhibition 
n’est pas interrompue par I’administration intraveineuse de solution de 
Ringer. Le chloralose, meme aux doses fortement narcotiques, n’a aucun effet 
sur la diurese. P. B. 

Adsorption et action narcotique. King (H. H.), Hall (J. L.), Andrews 
(A. C.) et Cole (H. L.). J. Pharm. exp. Ther., 1930, 40, p. 275-289. P. B. 

La th^orle de Claude Hernard de la narcose. Henderso.n (V. E.) et 
Lucas (C. H. W.). J. Pharm. exp. Ther., 1932, 44, p. 253-267. — Les expe¬ 
riences faites pour mettre en evidence un antagonisme sp6cifique entre le 
thiocyanate de soude et divers narcotiques ont complfetement echoue, dans 
les mains des auteurs, pour verifier la theorie de Bancroft et Reitzler d’apres 
laquelle une diminution marquee de I’anesthesie et une augmentation mar- 
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qu4e de la respiration seraient produites par I’administration de thiocyanate de 
sodium. Les auteurs rejettent la th^orie de la coagulation dans la narcose. 

P. B. 

Teneui* eii chloroforme de divers tissus pendant l’anesth6sie 
et ses rapports avec les theories de la narcose. Me Collum (J. L.). 
J. Pharm. exp. Thev., 1930, 40, p. 305-325. — La solubilit6 du chloroforme 
dans I’eau J, 37“b est de t gr. “/o. Le coefficient de partage du chloroforme 
entre I’huile d’olive et I’eau a 37“5 est de HO. Les globules contiennent plus 
de chloroforme'que le plasma et plus que leur taux en lipoides ne I’exige. 
L’anesth6sie est r^alisee quaud les cellules c^r6brales contiennent environ la 
moitie du tauxdu chloroforme qu’elles peuvent contenir sans determiner la 
mort de I’animal. Le passage du chloroforme dans les cellules cer6brales est 
progressif. Les faits constates par I’auteur ne confirment pas I’hypothese de 
Meyer-Ovehton au sujet de I’anesthesie. P. B. 

La chronaxie des nerfs p^riph^riques dans la narcose chlo- 
roformique. Renescu (N.). Arch. f. exp. Path. u. Pharm., 1931, 161, 
p. 732-735. — Dans la narcose chloroformique la chronaxie des fibres 
motricesaugmente (diminution de I’excitabilite), la rheobase esj peu moditiee 
(sur 27 cas elevation dans 11, diminution dans 12, pas de modification dans 4). 
Apres la mort de I’animal, elevation trfes netle de la rheobase. P. B. 

Cocaine et syncope adr^nalino-chloroformique. Hermann (H.) 
et JouRDAN (F.). C. R. Soc. Biol., 1931, 106, p. 1153-1154. — La cocaine pro¬ 
tege dans une cerlaine mesure le chien centre la syncope adrenalino-chloro- 
formique en attenuant la susceptibilite du coeur vis-a-vis des causes provoca- 
trices de la fibrillation. P. B. 

Sur la question de la diminution des oxydalions pendant 
I’anesth^sie d. Tether. Fuss (H.) et Derra (E.). Arch. f. exp. Path. u. 
Pharm., 1930, 156, p. 64-84. — La teneur en oxygene du sang arteriel est 
diminuee pendant la narcose k I’ether administre en gouttes, elle est aug- 
mentee pendant la narcose k I’etherair avec I’appareil de Henle-Tiegel et 
nettement klevde pendant la narcose 4 I’dther-f-oxygkne avec I’appareil de 
Roth Dracer. Le pouvoir de fixation de I’oxygfene par le sang augmenie dans 
ces trois types de narcoses. P. B. 

Impuret^s pharmacologiques dans I’elher. Mendenhall (W. L.) et 
Connolly (R.). J. Pharm. exp. Ther., 1931, 43, p. 315-323. — L’ether pur 
n’est pas particulikrement toxique pour le fonctionnement des cils vibratiles 
des votes respiratoires. De faibles quantitks d’alddhyde ou de peroxyde dans 
I’kther ont des effets nettement toxiques sur les cils vibratiles, alors que la 
circulation et la respiration ne semblent pas modifi^es. La paralysie des cils 
vibratiles par de faibles quantitds d’impuretds dans I’dther offre une expli¬ 
cation au sujet de I’apparition de la pneumnnie consecutive aux operations 
chirurgicales avec de I’fether non compiktement pur. P. B. 

EITet du CO* sur I’anesthesie & Father, & I’^thyl^ne et au pro- 
toxyde d’axote. Kleindorfer (G. B.). J. Pharm. exp. Ther., 1931, 43, 
p. 445-448. — Le CO* aux concentrations de 5 a 10 "/o exerce un effet additif 
sur I’anesthdsie produite par les concentrations sous-liminaires d’6ther ou 
d’dthylkne (rats blancs et chats) ou de protoxyde d’azote (chats). P. B. 

Coefficient de solubility du chlorure d’dthyle et l)6malopor- 



590 BIBtlOGRAPHlE ANALYTIQUE 

phyrine. Scotti-Foglieni (L.). C. ft. Soc. Biol., 1931, 108, p. 1201-1203.— 
Le coefficient de solubilite du chlorure d’ethyle n’est pas influence par la 
presence de I’h^matoporphyrine; ce pigment n’a done aucun pouvoir fixateur 
vis-4-vis du chlorure d’6thyle. P, B. 

Coefficient de sorubilit^ du cblorure d'ethyle dans difligrentes 
solutions aqueuses. Influence du pH et de la concentration 
saline. Scotti-Foglieini (L.). C. B. Soc. Biol., 1931, 108, p. 1203-1205. — Le 
pH en lui-mSme joue un r61e tres faible vis-k-vis des valeurs du coefficient de 
solubility de I’anesthysique; la concentration saline, par centre, I’abaisse 
nettement. P. B. 

modifications des chrona.xies motrices pdripheriques sous 
I’influenee du ehlorure d'dthyle en anesthdsie gdn6rale. Rela¬ 
tion avec la coordination des monvements. Rudeanu (A.). C. R. 
Soc.. Biol., 1932, 109, p. 107-108. — Le chlorure d’ythyle agit comme 
d’autres anesthysiques en ramenant a 1 le rapport des chronaxies des antago- 
nistes. Les variations de ce rapport sont extrymement rapides, pouvant 
passer de 1 A 2 en une ou deux minutes. La coordination des mouvements 
suit non moins rapidement ces variations. Nycessi'y d'un rapport (en gynyral 
de 1 k 2) entre les chronaxies des antagonistes pour toute coordination. 

P. B. 

Pouvoir anesth^sique des series des cyclohydrocarbures. 
Hemdbrson (V. E.) et Johnston (J. F. A.). J. Pbarm. exp. Ther., 1931, 43, 
p. 89-92. — Etude du pouvoir anesthysique du cyclopropane et du cyclo¬ 
hexane. P. B. 

Action anesth^.sique du furane. Johnston (J. F. A.). J. Phann. exp. 
Ther., 1931, 43, p. 85-88. — Le furane est uu mauvais anesthasique; fanes- 
thysie chirurgicale par ce corps s’accompagne d’une forte, chute dela pression 
artyrielle et est souvent suivie de mort de I’animal. Le furane touche le sys- 
tkme nerveux d’une facon toute particulikTe. A une phase de fanesthysie, 
quand les mouvements rAllexes ne peuvent plus Stre provoquys par une 
excitation nerveuse intense et que I’effet d’une telle excitation sur la pression 
sanguine est leger (anesthysie chirurgicale profonde), on peut encore dkclen- 
cher le ryilexe patellaire par la percussion du tendon rotulien et une telle 
percussion rypAtye dytermine une augmentation du tonus musculaire homo- 
latyrale qui peut mAme gagner, quoique faiblement, le coty oppose. P. B. 

Uecbecciies pbysiologiques sur I’anestbdsie par le tribromo- 
6tbanol. Chauchabd (A. B.) et Monod (R.). G'.. R. Soc. Biol., 1931, 108, 
p. 1113-1115. — L’averline determine des variations d’excitabilite des filets 
nerveux centripfetes du vague et des neurones centraux auxquels se rendent 
ces filets. Elle produit les mAmes effets sur les neurones de I’ecorce edry- 
brale. Ces variations se manifestent par une augmentation notable de la 
constants de temps. En ce qui concerne I’ecorce cdrybrale, la mesure de la 
chronaxie permet de suivre pas a pas les phases de la narcose et celles du 
rdveil auxquelles correspond le retour graduel de la chronaxie A sa valeur 
primitive. La rapidity de ce retour A I’ytat normal, en particulier quand la 
substance est introduite par voie veineuse sans adjonction de morphine, en 
fait un anesthesique d’une utilisation avantageuse dans les opyrations prda- 
lables aux dtudes quantitatives de I’excitability du systfeme nerveux. 

P. B. 
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Avertiae, neimbutal, phaiu»iloti*me, pernactoae et anesihdsie 
au ptTotoaijfcle d’azote. Baow (0. W.), Duncan (J. T.), Gledhill (X. D.). 
J. Pbarm. exp. Ther., 1931, 41, p. 361-378. P. B. 

Action de r6ph4drine dans I’anesth^sie par I’avertine. Ra- 
GiNSKY (H. B.) et Bourne (W.).y. Pbarm,. exp. Ther., 1931, 43, p. 209-218. — 
L’ephddrine interrompt ou raccouncit consi.derahlemeat I’aaesthSsie deter- 
minde par ravertine. P. B. 

ElTet de ravertine sur la circulation. Raginsey (H. B.), Bourne (W.) 
et Bhuger (M.). j. Pbarm. exp. Ther., 1931, 43, p. 219-231. — L’a.vertine 
liquide, les cristaux d’avertiae et I’hydrate d’amylfene 4 des concentrations 
beancoup plus ^levees que celles employees dans I’anesthesLe normale- 
n’exercent aucun effet cardiaque nocif. A des concentrations encore plus 
61e,v4es, ces substances ralentissent le coeur, diminuent le d^bit,p4riph.4rique 
et augmentent la circulation coronaire. L’adrfinaline dans I’anesth^sie par 
ravertine cTdtermine souvent des irrdgularit^s cardiaques et produit parfois de 
la fibrillation ventriculaire dans les preparations cardio-pulmonaires. 

P. B. 

Etnde de Eactivit^ relative, eomme « a«festhds«ques basaux », 
de I'avertime, de I’ansytals da chloral, da dial et de Facide iso- 
prwpylaltyibarbituriqae. Elhindohfbr (G. B.) et Halsey (J. T.). J. Pbarm. 
exp. Ther., 1934, 43^, p. 449-456.— L’amytal et I’avertine sont d’exce'llents 
anest'h^siqnes basaux, reserves a faire a ce sujet pour le dial et I'acide iso- 
propylallylbarbiturique. P; B. 

L’anesth^sie a I’avertAne dans la n^phirite experiiuentale. 
Veal (J. R.),, Phillips (J. R.) et Brooks (G.). J. Pbarm. exp. Ther., 193t, 43, 
p. 637-644. — L’avertine' est contre-indiqu.6e eomme anesth^sique gdndral 
dans les cas qui s’accompagnent die nephrite, ear dans ces cas la dose raor- 
teilei est trfes prfes de la dose anesthesique, sans laisser de mavge de s&ret& 
entre I'anesthdaie chirurgieale et la mort. P. B'. 

Ddtoxication dans I’arganisme animat. 1. Detoxication par 
l’av«a*tine. Wablsch (H.). Arab. f. exp. Path. u. Pbarm., 1930, 456, 
p. 356-369. — Action detoxicaiite de rhyposulfite, du soufre colloidal, de la 
C:yst4ine elide la, ddtoxine dans la narcose a I’avertine chez la souria blanche. 
Pas d’aetion a ce point de vue du sulfite et de la oystdine. Action preventive 
nette de I’hyposulfite-. R61e important dfu glutathion dans ces phenomenes. 

P. B. 

11. Tauxdu glutathion dansle sang et intoxication. Waelsgh (H.) 
et Weinberger (E.). Arch. f. exp. Path. u. Pbarm., 1930, 156, p. 370-376. — La 
narcQse a I’avertine chez I’homme et le lapin et I’administration d’acide phd- 
nylacdtique abaissent le taux de la substance titrable 4 I’iode dans le sang 
(glutathion rdduit). Le glutathion joue done un rdle important dans la ddtoxi- 
cation. P. B. 

Contribution a l’6tude de la detoxication dans I’organisme 
animal. 111. Importance du foie dans les narcoses par I’aver¬ 
tine et le magnesium. W'aelsch (H.) et Selte (H.). Arch. f. exp. Path. u. 
Pbarm., 1931, 161;, p. 415-148. — Les souris partiellement hepatectomisdes 
meurent au cours d’unenarcose par I’avertine non mortelle pour les animaux 
normaux. Avec les petites doses d’avertine, le rdtablissement de I’animal 



592 BIULIOGRAPHIE ANALYTIUUE 

h6patectomis6 partiellement est plus long que chez I’animal normal. A.U point 
d« vue de la narcose par le magnesium, pas de differences entre les animaux 
hepatectomisds et les animaux normaur. P. B. 

Sur les narcoses combin^es. Schuntebmann (C. E.). Arch. f. exp. 
Path. n. Pbarin., 1931, 161, p. 609-620. — Dans les narcoses combindes avec 
les ddrivds barbituriques comme le vdronal, le luminal, le dial, I’amytal et 
I'acide allylisopropylbarbiturique comme narcotiques de base et I’avertine 
comme anesthdsique suppldmentaire, I’effet n’est pas additif au point de vue 
de la dose d’avertine, parfois mdme antagonisme entralnant une dose suppld¬ 
mentaire d’avertine. Dans les narcoses 4 I’dther de courte durde avec I’aver- 
tine comme narcotique de base, forte diminution de I’eflet Idthal comme de 
I’effet narcotique. P. B. 

Reduction de la narcose par I’avertine. Killian (H.) et Uhlmann(F.). 
Arch. f. exp. Path. u. Pharm., 1931,163, p. 122-149. — La coramine diminue 
la profondeur de la narcose par I’avertine et pent mdme I’interrompre. 

P. B. 

Action du magrn^sium sur 1’excitability du sympathique. 
Hazard (R.) et Wbrmseh (L.). C. R. Soc. Biol., 1931, 108, p. 944-946. — Le 
chlorure de magndsium, k doses fortes, alors qu’il touche peu I’excitabilitd 
dlectrique des accdlerateurs cardiaques, augmente I’action accdldratrice de 
I’adrdnaline et exerce une action depressive sur le splanchoique et les vaso- 
constricteurs, surtout ceux du rein. P. B. 

Absorption du magnysium chez les chiens. Winter (J. E.) et 
Richey (G. H.). J. Pharm. exp. Ther., 1931, 41, p. 245-254. — Le vomissement 
ddtermind chez le chien par le MgCl* s’accompagne d'une augmentation de 
I’absorption du Mg dans le courant sanguin par la perte en Mg par la voie 
buccale; la mdme irritation qui produit le vomissement par voie rdflexe 
semble augmenter I’absorption du Mg. L’alcool augmente I’absorption du Mg 
chez le chien. Le MgGl*, donnd par voie buccale, dilue le sang du chien, la 
teneur en eau du sang revient 4 la normale avant sa teneur en Mg. L’absorp- 
tion du Mg se fait principalement par la muqueuse gastrique. P. B. 

Influence du HfgCi* sur les elTets narcotiques et toxiques du 
vyronal sodique. Barbour (H. G.) et Taylor (W. F.). J. Pharm. exp. 
Ther., juillet 1931, 42, n" 3, p. 321-331. — Le Mg, combind en une seule 
injection avec le vdronal chez les lapins, h4te le ddbut de la narcose et 
diminue sa durde sans augmenter sa toxicitd. Quand deux parties de MgGl* 
sent assocides 4 une partie de vdronal sodique, la dose minima Idthale est 
coiisiderablement plus dlevde qu’on ne le supposerait sur la base de la simple 
sommation des effets. P. B. 

Le Geraiit: Louis Pactat. 
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MEMOIRES ORIGINAUX 

Sur une nouvelle m^thode de titrage des ecorces de Yohirabe 
et sur son application a la ddtermination 

de la teneur en alcaloides totaux et en yohimbine 
de seize ecorces rdcoltdes au Cameroun. 

Comme les preparations galeniques de Yohimbe ne sont utilisees 

qu’exceptionnellement dans la Iherapeulique, le dosage des 6corces de 

Pausinystalia Johinibe {K. Sch.) Pierre a pour but presque exclusif de 

faire connaitre aux pbytocbimistes industrials la quantity de yohimbine 

pure qu’ils peuvent extraire des ecorces de cette Rubiacee qui leur sont 

ofifertes par le commerce de la droguerie. 

Or, il est incontestable que, parmi ces ecorces, cerlaines ne contien- 

nent qu’une quantite extremement faible de yohimbine pure, d’autres 

sont riches en alcaloides totaux mais ne renferment pas de yohimbine, 

d’autres enfin sont completement depourvues d’alcaloides quelconques. 

L’examen, tant macroscopique que microscopique, des ecorces de 

Yohimbe ne paraissant pas permettre de distinguer cedes qui sont 

riches en yohimbine de celles qui n’en contiennent que pen ou pas du 

1. Reproduction interdite sans indication de source. 

Bull. Sc. Pbarm. {Noyoinbre 1932). 38 
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tout, le titrage de ces ^corces apparait done comme absolument neces- 

saire. 

Certes, plusieurs methodes ont et6 dej?i proposees dans ce but, et ce 

Bulletin contient meme la description de Tune d’elles qui a dt6 raise au 

point par I’un de nous (*). Mais aussi bien cette ra6tbode que celle 

de ScHOMER (*), dont elle derive, pr6sentent plusieurs d§faots. Tout 

d’abord, elles ont le tort de ne pas s’insplrer des raemes principes que 

les precedes industriels, de telle sorte que les rdsultats obtenus avec 

elles different souvent beaucoup de ceux auxquels ces precedes per- 

raettent d’arriver. En outre, elles utilisent, pour la raise en liberte de 

Talcaloide, des bases fortes qui, dans certaines conditions expgrimen- 

tales, saponifient partielleraent la yohimbine et transforment cet 6ther 

mtithylique de I’acide yobimbique en un yohimbate alcalin. Enfra,, pour 

I’extraction acide, elles emploient des acides mindraux qui entrainent 

beaucoup plus d’impuret^s que les acides organiques. 

La m6thode que nous avons raise au point et qui s’inspire de celle 

qu’a fait connaitre Chemnitius (*} est exempte de ces defauts. Voici, en 

effet, comment nous op6rons : 

40 gr. d’Scorce pulverisee et pass^e au tamis n” 30 sent impregnds par 
trituration avec une solution de carbonate de soude i 10 °ja, jusqu’k ce que 
la masse forme une boule qui ne soil pas trop humide a la main. II faut, 
pour cela, environ 2b cm’ de cette solution. 

Le melange est inlroduit dans un Soxhlet et extrait par la benzine pendant 
quatre heures et demie 4 cinq heures. 

La benzine flltree est extraite avec une solution aqueuse 4 2 “/o d’acide 
formique, en prenant soin d’empioyer suffisamment de cette solution pour 
que tout le formiate reste dissous. On emploie habituellement, dans ce but, 
60 cm’, puis 20 cm’ etenfin deux fois 10 crp’ de la solution d’acide formique. 

Les solutions formiques, filtr^es surun filtre dur sans plis, sont rassembl4es. 
On les decompose par le bicarbonate de soude et on extrait par le chloro- 
forme dont on emploie d’abord 60 cm’, puis 20 cm’ et enfln, par deux fois, 
10 cm’. 

Les solutions chloroformiques, rassembldes et s6chdes sur CaCl% sont dis- 
tillees a sec apres filtration. Le residu est dess4ch4 a l’6tuve a vapeur jusqu’a 
poids constant. On obtient ainsi les alcaloides totaux. 

Ces alcaloides totaux repris dans une quantity aussi faible que possible 
d’alcool absolu, c’est-4-dire dans une quantite de ce solvant 4 peu prfes 4gale 
4 leur poids, sont addilionn^s d’abord d’acetone pure du bisulflle, puis 
d’acide chlorhydrique concentrd qu’on ajoute goutte 4 goutte jusqu'’4 tres 
16gere reaction acide du papier Congo. Dans ces conditions, le chlorhydrate 
de yohimbine se s4pare immediatement sous forme cristalline. On complfete 
la cristallisation par sejour de vingt-quatre heures 4 la glaciere et on filfre. 

1. Raymond-IIamet. Bull. .Sc. Pharw., Paris, 1925, 32, p. 21. 
2. ScHOMBR. Pharin. Zeutralhalle, 1921, 62, p. 1G9-181. 
3. F. CnE.M.NiTiiiS. Clit-miker Zujtung, 1927,31, p. 462-171. 
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Les cristaux recueillis font lav^s 4 I’acitone et 4 Tether, puis seches jusqu’a 
poids constant. 

Le controle est effectu6 en evaporant 4' sec les eaux m4res et en les 

reprenant suivant le cas avec de Tac^tone pure ou avec un melange 

judicieusement adapte d’ac6tone et d’alcool absolu, ceci dans le but 

d’avoir une solution claire dans le mioimum de solvant. On recueille et 

pese le chlorhydrate qui peut se deposer en vingt-quatre 4 quarante- 

huit heures 4 la glaciere. Dans aucune de nos analyses nous n’avons 

jamais pu r4cup6rer ainsi plus de 20 milligr. de chlorhydrate de 

yohimbine. 

Pour s’assurer de Tidentite du chlorhydrate ainsi obienu, on v4rifie 

son point de fusion et on recherche s’il pr6sente une au laoins des reac¬ 

tions color4es caract6ristiques de la yohimbine, par example, celle que 

donne le r6actif de Froehde. 

G’est cette m6thode que nous avons employee pour le titrage d’une 

importante collection d’6corces de Yohimhe recueillies dans la sub¬ 

division de Kribi et recemment adress4es 4 Tun de nous (Prof. 

Perrot), par le Service de TAgriculture du Cameroun. Parmi ces 6cprces, 

il en est quinze qui ont 4t6 indiqu6es comme provenant du veritable 

Pausinyslalia Jobimbe. Une seizi6me a ete signalee comme de prove¬ 

nance douteuse. 

Voici les r6sultats de ces titrages : 

1. — Ecorces de Pausinystalla Jobimbe. 

i" EcHANTILLONS RECOLTBS dans le YttLAOE ®E PaSA, 
SUR LA ROUTE DE KrIBI A DrHANE. 

Echan tilion t P : 
l‘A« KILOGRAMME 

Alcaloides bruts totaux. 93 gr. 5 
Chlorhydrate de yohLinbiae cristallise. 32 gr. 9 

Euhantillon n° 2 P : 

Alcaloides bruts totaux. 69 gr. 5 
Chlorhydrate de yobimbiDe cristallisA. 19 gr. 2 

Echantillon n” P : 

Alcaloides bruts totaux. 88 gr. 3 
Chlorhydrate de yohimbine cristallise.. . 33 gr.. 6 

Echantilloa 6 P : 

Alcaloides bruts totaux. 78 gr. 4 
Chlorhydrate de yohimbine crisLllise. 20 gr. 3 
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2” EcHANTILLONS RECOLTBS dans LS VILLAGK DE GrAND ZaUBB, 
SUR LA RODTE DE IvRlBI A BlPINDI. 

Echantillon 12“ 1 Z : 
PAR KILOGRAMMir 

Alcaloides bruts totaux. 84 gr. » 
Chlorhydrate de yohimbiue cristallise. 31 gr. 6 

Echantillon n^ 8 Z : 

Alcaloides bruts totaux. 64 gr. » 
Chlorhydrate de yohimbine cristallise. 26 gr. » 

Echantillon 21° 9 Z : 

Alcaloides bruts totaux. 14 gr. 4 
Chlorhydrate de yohimbine cristallise. 26 gr. » 

Echantillon 22° 10 Z : 

Alcaloides bruts totaux. 59 gr. » 
Chlorhydrate de yohimbine cristallise. 18 gr. 1 

Echantillon u° ll Z : 

Alcaloides bruts totaux .. 56 gr. » 
Chlorhydrate de yohimbine cristallisO. 21 gr. 6 

3* Eghantillo.n's r#.coltes dans le village Boudou hi, 
SUR LA ROUTE DE KrIBI A NeOMA KaK. 

Echantillon 22° 12 B : 
par KILOGRAMME 

Alcaloides bruts totaux.. 63 gr. 2 
Chlorhydrate de yohimbine cristallisO. 34 gr. >> 

Echantillon n° 13 B : 

Acaloides bruts totaux .. 53 gr. 5 
Chlorhydrate de yohimbine cristallise. 29 gr. • 

Echantillon n” 14 ZJ : 

Alcaloides bruts totaux. 60 gr. 8 
Chlorhydrate de yohimbine cristallise. 32 gr. « 

4“ EcHANTILLO.NS RECOLTES DANS LE VILLAGE DE N’KoOLONG, 
SUR LA ROUTE DE KrIBI A NkOMA KaK. 

Echantillon n° 16 A' : 
PAR KILOGRAMME 

Alcaloides bruts totaux. 56 gr. 8 
Chlorhydrate de yohimbine cristallise. 16 gr, 1 

Echantillon n” 17 .V : 

Alcaloides bruts totaux. lOrgr. ’> 
Chlorhydrate de yohimbine cristallisO ... .A ... . 26 gr. 8 
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S* Echantillons hecoltes dans la plantation Zenker, a Bipindi. 

PAR KILOQRAMHE 

Echantilloii n° 18 Z. D. : 

Alcalo'ides bruts totaux. 60 gr. » 
Chlorhydrate de yohimbine cristallise. 2i gr. » 

II. — Ecorces de dStermination douteuse 
ricolties dans le village de N’Koolong, sur la route de Kribi a Nkoma Kak. 

PAR KILOGRAMME 

Alcaloides bruts totanx.> N6ant 
Chlorhydrate de yohimbine cristallisd.) 

Plusieurs conclusions peuvent 6tre tirees de ces essais. 

Tout d’abord, il semble prouve que les v^ritables Yobimb6s, c’est-A- 

dire les arbres appartenant A I’espAce botanique Pausinystalia Johimbe 

(K. Sch.) Pierre, contienuent toujours de la yohimbine. Mais aussi bien 

la teneur en alcaloides totaux que la teneur en yohimbine vraie varient 

beaucoup suivant les echantillons. En effet,, la teneur en alcaloides 

totaux a varie de 53 gr. 5 par kilogramme {echantillon n° 13 B) A 

93 gr. 5 {echantillon n° 1 P). Quant A la teneur en yohimbine calculAe 

en chlorhydrate, elle a varie de 16 gr. 7 par kilogramme (ecAaniiV/on 

it 16 N) A 34 gr. {echantillon it 12 B). Notons que le rapport entre la 

teneur en alcaloides totaux et la teneur en yohimbine varie, elle aussi, 

•Suivant les Achantillons. 

D’autre part, il semble Agalement d(5montre que certaines ecorces 

provenant d’espAces trAs voisines du \PausinystaUa Johimbe ne con- 

tiennentpas d’alcaloides. Il serait fort interessant d’etre renseignA sur 

ces espAces. En tons cas, on a la preuve de la nAcessitA de ne rAcolter 

-que des Acorces appartenant au vAritable Pausinystalia Johimbe 

(K. Sch.) Pierre. Tant que I’etude chimique des espAces voisines de 

cette derniAre n’aura pas AtA faite, les collecteurs devront s’abstenir 

rigoureusement de substituer leurs Acorces a celles du Pausinystalia 

■Johimbe. 

Em. Pbrrot. Raymond-Hamet. 
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Sparadraps adhesifs. Essai. 

Sous le nom de sparadraps et tissus adhesifs, on design© des bandes; 

de toile qui doivent leurs propri6t6s agglutinatives a une mince couche 

d’empiatre caoutchout6 ^tal6 a leur surface. 

On ies connait surtout par I’usage domestique et journalier que Ton 

en fait pour les petites plaies superficielles, mais ils sont couramment 

employes pour fixer les pansements et renaplacer les bandes de gaze ou 

de flanelle, parfois trop encombrantes. 

Ils permettent en outre de r6aliser une economie trfes s^rieuse de 

matiSres de pansement et evitent les dangers provemant d’une sterilisa¬ 

tion insuffisante de bandes ayant pr6c6demment servi an pansement de 

plaies septiques. 

Certains industrials s’en servent encore pour I’obturation des boites 

en r^unissant le couvercle et la boite par une 6troite bande adhesive qui 

donne une fermeture bermetique, mettant les produits contenus dans les 

recipients ^ I’abri de I’humiditd, de la lumifere et des agents exterieurs. 

Cette forme de pansement a et6 importee d’Am^rique vers 1900 et aeu 

rapidement une trfes grande vogue en Allemagne, puis en France. 

L'empidtre adbesif est inscrit dans presque toutes les Pharmacop^es, 

mais les formules indiquees ne permettent pas touyours d’obtenir le 

sparadrap adhesid tel que nous I’envisageons actuellement. 

Les Pharmacopees : am6rieaine, argentine, frangaise, bollandaise, 

italienne, mexicaine, de meme que le supplement de la Pharmacopee 

autrichienne (T' 6d4ion, 1900) et la Pharmacopde hongroise comporlent 

des formules d’emplatre adbesif abase de caoutchouc; quant aux autres, 

elles designent sous ce nom l’empidtre de plomb additionnd de corps 

gras ou de resine (*). 

1. Allemagne {1926). — Emplatre de plomb, 100; cire jaune, 10; dammar, 10; colo- 
phane, 10; tdr8benthine, 1. 

AaU-ieha (1926). — Emplatre de plomb, 100; eire jaune, 10 ; dammar, 10; cole- 
phane, 10; graisse de laine, 10; tdrObenthine, 10. 

Belgique (1930). — Emplatre de plomb, 80 ; cire jaune, 5; colophane, 5; OUmi, 5; 
t6r6beathme, S. 

Bresil (1929). — EmplOtre de plomb,800; cire jaune, 50; colophane, 50; 6I8mi, 50 ; 
tOrebenthine, 50. 

Danemark — Emplatre de plomb, 80; colophane, 20. 
Espagne (1930). — Emplatre de plomb, 80; cire jaune, 5; colophane, 5; elOmi, 5; 

terObenthine de Venise, 5. 
Finlande (1929). — Emplatre de plomb, 80; colophane, 10; dammar, 10. 
Italie (1929). — Emplatre diachylon, 80; poix de Bourgogne, 14; cire jaune, 3. 
Norrege (191Z). — Emplatre de plomb, 70; cire jaune, 10; mastic, 10; graisse de 

Roumanie (1926). — Emplatre de plomb, 100; cire jaune, 10; colophane, 107 
elemi, 10; terObenthine, 10; graisse de laine, 10. 
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Argentine — Caoutchouc, 20; benziue, 80; kerosene, 5; colo- 

phane, 40; cire du Japon, 30. 

France (1908). — Dammar, 10; huile de vaseline, 8; cire blanche, 32; 

graisse delaine, 24; caoutchouc, 4; benzine, 80; essence de t6reben- 

thine, 4; alcool &. 9o“, 50. 

Hollande (1926). — EmplMre d’oxyde de plomb, 70; caoutchouc, 10; 

graisse de laine, 20. 

Italic (1929). — Dammar, 20; huile de vaseline, 8; cire blanche, 32; 

graisse de laine, 24; caoutchouc, 4; benzine, 80; essence de t^reben- 

thine, 4; alcool k 93% 30. 

Mexique (1930). — EmpWtre de plomb, 30; caoutchouc puriiie, 30; 

graisse de laine, 10; colophane, 10; cire, 3; baume de copahu, 5; t6re- 

benthine, 3; poudre d’iris de Florence, 25; 6ther de petrole, Q. S. 

Aulriche (supplement 1900). — Huile de resine, 130; baume de 

copahu, 100; colophane, 100; lanoline, 50; cire jaune, 30; ether, 1.600; 

caoutchouc, 260; racine d’iris pulverise, 220; sandaraque, 50. 

Hongrie. — Oxyde de zinc, 122; poudre d’iris, 21; lanoline, 87 ; colo¬ 

phane, 43; caoutchouc, 30; benzine, 330. 

Etats-Unis (1926). — Melange de caoutchouc, resines et cires avec un 

complement de poudre absorbante telle que ; oxyde de zinc, amidon, 

poudre d’iris. L’emplatre doit contenir environ 30 p. 100 de caoutchouc. 

Si I’oxyde de zinc est utilise, ii doit representer au moins 20 p. 100 de la 

masse emplastique. 

Les dernieres formules nous fournissent des indications 4 peu pres 

exactes sur la composition de la masse emplastique employee pour la 

preparation des sparadraps adhesifs utilises actuellement. 

La Pharmacopee des Etats-Unis fixe les proportions de caoutchouc et 

d’oxyde de zinc et laisse chaque fabricant libre de choisir la nature et 

la quantite des mati6res absorbantes que Ton pent considerer comme 

des excipients depourvus de toute activite; elle fixe egalement la quan¬ 

tite de masse emplastique 4 etaler par centimetre carre, soit 1 gr. 50 

au minimum pour 100 cm'. Enfin, elle indique les caracteristiques du 

tissu de coton qui ne doit pas avoir moins de 62 fils par centimetre carre 

et ne doit pas peser moins de 1 gr. 18 pour 100 cm*, ee qui ftxe ainsi 

approximafivement la grosseur des fils. 

Ge sent le des donnees rigoureuses; par centre, I'essai d’adhesivite, 

libelie de la fagon suivante, presente moins de precision : « Une bande 

U.R.S.S. (1930). — Emplatre de plomb, 100; t^rdbeathine, 10; cire jaoae, 10; 
colopbaae, 10; graisse de Uine, 10; gomme dammar, 10. 

Suede (1925). — EmplAtre de plomb, 68; colophane, 17; poudre d'iris, 15. 
Suisse (1907). — Emplatre de plomb, 80; cire jaune, 3; colophane, 5; dldmi, 5; 

tdrdbenthine, 5. 
A la Pharmacopde japonaise, nous trouvons I’emplAtre adhdsif anglais qui est 

constitud par de I’ichtyocolle, de la glycdrine et de I’alcool. 
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de sparadrap de S cm. sur 6 cm., appliquee sur une surface de bois 

dur pendant trente minutes, & une temperature constante de 37“, doit 

resister i une traction d’au moins 40 pounds (‘) '18 K”“ 141‘, lorsque 

celle-ci s’exerce paralieiement au plan d’adhesion, suivant la plus 

grande dimension de I’emplatre. » 

La Pharmacop6e americaine ne donne malheureusement aucune 

indication sur I’appareil dynamometrique Si employer, de sorte que les 

resultats risquent de ne pas etre concordants. 

Pour les essais du sparadrap adhesif de la Pharmacia centrale des 

Hdpitaux, nous avons employe un precede — empirique si Ton veut — 

mais qui donne des resultats comparatifs permettant d’eiiminer les 

produits inferieurs et de fixer un minimum de pouvoir adhesif. 

Nous n’avons pas cru devoir combiner un appareil et nous avons 

experimente avec celui imagine par M. Kraus et denomme par lui 

« agglutinometre » (’). 

Get appareil n’est peut-etre pas exempt de critiques. S’il ne donne pas 

des mesures d’une rigueur absolue, il permet des comparaisons tres 

nettes entre les divers produits, ce qui est deje un tres beau resultat. 

Get instrument est assez ingenieux. II comporte une barre de cuivre 

plate, assez epaisse, sureievee par deux piliers de cuivre qui porte en 

son centre, cilapartie inferieure, une petite encoche ronde danslaquelle 

on adapte un petit tube creux de meme metal; celui-ci est fixe k la barre 

de cuivre par la bande de sparadrap adhesif que Ton veut essayer. Les 

dimensions de la bande sont de 10 cm. de long sur 1 cm. de large. 

Un recipient de verre est suspendu par une tige d’acier traversant le 

petit rouleau de cuivre; on conceit que si Ton verse du mercure dans le 

recipient de verre il arrivera un moment ou, par suite de I’augmentation 

de poids, la traction exerc6e sur le petit tube creux sera assez forte pour 

vaincre I’adh^rence et detacher le sparadrap fix6 a la barre de cuivre. 

Connaissant le poids du metal ajoute dans les divers essais, on pourra 

etablir comparativement la valeur des produits. 

Pour faciliter la manipulation, I’addition de mercure se fait au moyen 

d’une burette gradu6e portant un ajustage special. L’addition de mercure 

devant se faire toujours Ji la m6me pression, il convient de remplir la 

burette a chaque essai. D’autre part, pour feviter une chute trop brusque du 

metal, la posiiion du robinet peut 6tre r6gl6e pour toutes les experiences 

grcice h un index qui indique sur un cadran le degre d’ouverture de ce robi¬ 

net. Un centimetre cube de mercure pesant 13 gr. 60, il n’y aura done pas 

de pesees h effectuer et un rapide calcul ou un coup d’ceil sur le tableau 

accompagnant I’appareil, apres lecture, donnera lavaleur de la traction ne- 

cessaire pour detacher le sparadrap et etablir son coefficient d’adherence. 

t. 1 pound : 453 gr. 592. 
2. Get appareil est adopts par le Service de Sant6 de I’armee suisse. 



SPARADRAPS ADHfiSlFS. ESSAl (id 

Le poids de I’entonnoir en verre n’intervient pas, car un systeme de 

leviers permet de contrebalancer ce poids au d6but de I’experience. 

Fig. 2. — Appareil k la fin de Texperience, 
lorsque la bande est decoUde jusqu’aux traits indiqu6s sur la barre de cuivre. 

A. Barre d© cuivre avec encoche; — B. R6sorvoir k alcool; — G. ThermomMre; — D. Bande 
d’empUlre; — E. Trait d© lime sur la barre de cuivre; — F. Tube en cuivre traverse par une 
aiguille qui support© Tentonnoir en verre; — G. Contrepoids; — H. Sysldme de leviers; — 
I. Tube gradud k mercure; — J. Cadran; — K. Robinet avec index mobile sur le cadran J; — 
L. Tube de verre coud6; — M. Entonnoir de verre; — N. Support amortissant la chute de 

L’adhfeivite peut 6tre d6termin6e k la temperature ordinaire, mais il 

semble preferable de faire I'essai e 3S°-37“. Une trop grande adherence k 

une temperature inferieure 4 37“ est un inconvenient, le sparadrap est 
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alors trop mou et se ramollit i la temperature du corps, et cela aux 

depens de I’adherence. Dans nn pansement, il coostitne A ce moment 

une gSne plut6t qu’un adjuvant. 

TJn sparadrap adhesif doit, de preference, etre sec la temperature 

ordinaire et avoir le maximum d’adherence vers ^7°. 

L’appareil de Kraus permet de faire cet essai assez facilement, car, k 

la partie superieure de la barre de cuivre, se trouve une petite cuvette 

dans laquelle on introduit une quantile d6lermin6e d’alcool qui, 

enflamme, donne a la masse de cuivre une temperature tres voisine 

de 37°. Apr6s quelques petits essais, on arrive tr^s facilement k obtenir 

cette temperature qui est d’ailleurs indiquee par un petit thermometre 

dont le reservoir est place ct Finterieur mSme de la masse de cuivre. 

Au cours de nos nombreux essais, nous avons constate que les 

resultats sont plus constants lorsqu’on arrete Fexperience, non pas a 

Finstant ob Fentonnoir tombe brusquement, mais au moment oil le 

d^collement de la b'ande de sparadrap atteint deux trails de lime se 

trouvant de part et d’autre b distance egale du centre de la barre de 

cuivre. A ce moment, on peut constater que la bande de sparadrap 

continue k se detacher entierement, sans nouvelle addition de mercure. 

Toute autre addition de ce liquide devient done inutile et ne fait, k 

notre avis, que rendre le resultat moins precis. 

L’exp6rience est renouvel6e quatre ou cinq fois et Fon 6tablit la 

moyenne des chiffres trouvbs. 

Pour nos sparadraps adhesifs nous avons adopts, coname valeur 

d’adh^sivite, le chiffre de 400 k 500 gr., e’est-a-dire de 30 b 36 cm’ de 

mercure pour une bande de 10 cm. sur I cm. 

Les essais comparatifs, que nous avons faits sur des echantillons 

commerciaux frangais et etrangers, nous ont donn6 des chiffres tres 

divers. Si certains atteignent ce coefficient d’adh6sivit6, d’autres 

laissent k desirer sur ce point. 

A litre indicalif, nous donnons le nombre de centimetres cubes de 

mercure exprimant le coefficient d’adhesivite de 5 sparadraps diffe- 

rents qui, comme on le constatera, permettent d’btablir une classifi¬ 

cation trSs nette de ces formes pharmaceutiques : 

N° 1.33 cm“ de merenre. 
N“ 2  31 cm’ — 
3.  13 cm’ — 

N” 4 ... 9 cm’ — 
N” 3. 1 cm’ 5 — 

II ne faut pas cependant Juger les qualiWs d’un sparadrap unique- 

ment au point de vue des coefficients d’adhSsivite, car une difference 

insignifiante entre ces coefficients peut 6tre tres largemenf compensbe 

par une conservation de plus longue dur^e. 
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Nous voyons done qu’il serait indispensable de fixer les caractferis- 

tiques des sparadraps adhesifs destines ala pharmacie. 

On devrait indiquer : 1“ Les quantiles de caoutchouc et d’oxyde de 

zinc qui entreat dans la masse emplastique, soil, par exemple, 30"/,, de 

eaoutchoac et 20 "/o d’oxyde de zinc; 

2" Les caractSristiques du tissu : fils de chains, fils de trame; 

3“ Le minimum d’adhesivitd d6termin6 par Fagglutinometre Kral’s 

ou tout autre appareila choisir. 

Professeur A. Goris. A. Chalmeta. 

Localisation des alcaloides et des tanins chez les Lobelia. 

L’anatomie des Lobeliacees a 6te 6tudi6e par divers auteurs, parmi 

lesquels il faut citer particulierement Ydrac, dont la these nous a pr6- 

cieusement guid6s au cours de nos recherches (*). Aucun des auteurs 

qui ont dtudie cette famille n’a recherche quelle etait la localisation des 

alcaloides. Goris, dans son livre : Localisation et rdle des alcaloides et 

des glucosides chez les vegetauxi^), n’indique aucun travail de cet ordre 

et nous n’avons trouv6, nulls part, aucune indication a ce sujet. Nous 

avons voulu combler cette lacune, en ce qui concerns le genre Lobelia; 

nous avons, en mfeme temps, cherch6 k localiser les tanins; enfin, au 

cours de ces recherches, nous avons observe quelques particularit^s 

anatomiques, qui nous ont paru int^ressantes, chez la tige du I^obelia 

syphilitica L. 

Les csp^ces etudiees sent les suivantes : Lobelia inflata L., Lobelia 

syphilitica L., Lobelia ureas L. ei Lobelia cardinalis L. 

1. Localisation des alcaloides. A d^faut de reaction specifique des 

alcaloides, utilisable pour les reactions micro-chimiques, nous avons 

eu recours ala technique classique d’ERRERA. Les coupes sont plongees 

directement dans le r6actif iodo-iodur6 (formule de BouchardatJ ; 

lode ... 2 gr. 
lodure de potassium . . . . :. 2 gr.- 
Eau distillAe.. . 100 gr. 

La formation d’un prdcipite granuleux brun acajou est une presomption 

en favenr de la presence d’alcaloides. On pent conclure affirmative- 

ment k leur presence lorsque ce mSme precipit6 ne se forme plus dans 

les coupes prealableroent traitees par ralcool tartrique. 

1. Ydrac. Recherches anatomiques sur les LobeliacOes. Tb. doct. Uoiv. (Pbarm.), 
Paris,, 1903. 

2. A. 6'oris. Localisation et role des alcaloides etdes glucosides chez les vegetaux, 
Paris, 1914. 
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Nous rappelons, ci-dessous, la structure des divers organes, ren- 

voyant pour plus de d(5tails a la these d’YoRAC, et nous donnons pour 

chacun d’eux les resultats obtenus. 

La morphologic des Lobeliacees est essentiellement caract6risee par 

la presence de laticiferes localises dans le liber. Ydrac signale cepen- 

dant la presence de « rameaux secondaires », detaches des « troncs 

principaux » lib6riens, dans le parenchyme cortical : ces ramifications 

nous ont paru extrfimement races. Les laticiferes sont constitues par 

des files de cellules dont les parois mitoyennes sont r6sorb6es de bonne 

heure et qui constituent, en raison de leurs anastomoses fr6quentcs, un 

veritable reseau. 

Racine. — La structure de la racine chez les Lobelia est la structure 

normale des Dicotyl^dones, sans autre particularite que I’existence des 

laticiferes liberiens. Dans toutes les especes etudiSes, c’est exclusivement 

dans les laticiferes que nous avons oblenu la reaction des alcaloldes. 

Tige. — La tige des Lobelia est limitee par un epiderme portant de 

races poils tecteurs. Le parenchyme cortical ne presente aucune parti¬ 

cularite, sauf la structure lacuneuse chez Lobelia cardinalis. L’endo- 

derme est toujours parfailement distinct par son cadre subgrise. Le 

pericycle, generalement simple, est dedouble chez Lobelia urens. Liber 

et bois forment un pachyte continu avec un bois secondaire complete- 

ment lignifie, un bois primaire dont le parenchyme, vers I’exterieur, 

est forme de cellules k parois cellulosiques. La moelle est toujours plus 

ou moins sclerifide dans les esphces que nous avons etudiees. 

Nous avons observe chez Lobelia syphilitica une particularity inte- 

ressante et qui ne nous parait pas avoir ete signalee. Elle consists dans 

la presence de petits paquets de tissu crible perimedullaire, localis6s 

comme le represents la figure 1. La pr6sence de ces formations n’est 

pas constants, Chez certains individus, elles n’ont ete trouv^es i aucun 

niveau de la tige. Chez ceux oil nous les avons rencontryes, soity, peu 

pres la moitiy des individus examines, nous ne les avons observees que 

dans les entre-n jeuds infyrieurs de la tige principale (premier, deuxieme, 

troisiyme ou quatriyme entre-noeud). Nous ne les avons jamais ren- 

contryes dans les autres entre-noeuds, pas plus que chez les autres 

especes etudihes. Lorsqu’elles existent, elles sont toujours en petit 

nombre : un, deux, trois ilots, au plus. Lorsqu’il y a plusieurs ilots, 

ils sont repartis de fagon variable : tantdt, comme dans la preparation 

reprysentee dans la figure 1, on trouve deux ilots voisins, tantot deux 

ilots diamytralement opposys. 

Ces formations sont constituees par un amas de tissu crible caractd- 

ristique, entoury de cellules sciyrifiyes disposyes en files radiales de deux 

y quatre yiyments. Dans ce tissu crible, les laticiferes existent. Ces for¬ 

mations ne nous ont jamais paru ytre accompagnyes de vaisseaux du bois. 

La presence, meme inconstante, de ce tissu cribiy surnumyraire est 



LOCALISATION DES ALGALOIDES ET DES TANINS CHEZ LES LOBELIA 605 

interessante. On sait que I’absence de tissu crible p6rim6dullaire oppose 

anatomiquement les Lob61iacees aux Campanulacees dont elles sont si 

voisines k d’autres points de vueetdont elles se rapprocbent en particu- 

lier par I’appareil s6crefeur. Nous nous proposons d’6ludier ce point plus 

particulierement, par la suite, par I’examen des diverses espfeces de Lob4- 

liac6es; nous envisageons egalement I’etude du mode de developpement 

de ces Elements. Actuellemenl, nous nous bornons & signaler qu’^i la limife 

du tissu cribl6 les elements prdsentent une disposition radiale souvenl 

tres nette et que I’aspect rappelle de tres pres celui d’un cambium. 

1. Schema de la tige; ej>. : epiderme; p. c. : parenchyma cortical; e/id. ; endo- 
derme; per. : pericycle; JJli. : liber; 1). see. : hois secondaire; t. cr. p. : tissu crible 
pdrirnMnllaire; h. pr. ] hois primaire; no. : moelle; lat. : lalicifere. 

2. Hot de tissu crible perim^dullaire; lat. : laticifcre. 

Les laticiferes se trouvent exclusivement dans la region liberienne de 

la tige, et e’est seulement dans ces elements s6cr6teurs, y compris ceux 

du tissu crible surnumeraire, que se retrouvent les alcaloides. 

Cependant, on trouve parfois des precipites alcaloi'diques dans cer¬ 

tains 6l6ments du bois. De meme, Ydrac avail trouve dans certains 

vaisseaux une matiere se comportant, vis-^i-vis des colorants, comme 

du latex, en I’absence de tout lalicifere caraclerise. Nous pensons que ces 

reactions concordantes sont dues, peut-etre, k une penetration mecanique 

du latex dans les elements du bois, a la suite de lesions des laticiferes. 

L’epiderme qui, si souvent, dans les plantes a alcaloides, renferme 

ces principes, n’en presente pas chez les Lobelia. Chez Lobelia cardi- 

nalis, nos premiers essais par la methode d’ERRERA nous auraient 
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permis d’affirmer la presence d’alcaloides dans I’epiderme; on y obtient, 

en effet, par les reactifs iodo-iodures, un pricipit6 qui disparait dans 

les coupes Irailfies a I’alcool tartrique. Coname ce caractere s’opposait 

Ires netiement ce que nous avions observe che* toules les autres 

espfeces, i d^faut de reaction coloree sp^cifique uLilisabie, nous avons 

oper6 la verification suivante. Des lambeaux d’epiderme sent detaches 

et mis 4 ma&6rer dans I’alcool tartrique; I’alcool tartrique est 6vapore 

et on reprend le residu par une petite quantity d’eau. I^a liqueur 

aqueuse ne pr^cipite pas par I’afide silicotungstique. En raison de la 

tres grande sensibilite de cette reaction, que nous avons soigneusement 

v6rifiee, nous pouvons done affirmer qu’il n’y a pas d’alcaloides dans 

r^piderme de Lobelia cardinalis. La reaction troublante que nous avons 

observee doit 6tre rapport^e aux pigments anthocyaniques qui colorent 

eu brun rouge tres fonce la tige de cette plante. 

Feuille. — Sans entrer dans des details concernant I’anatomie de la 

feuille, nous diroos simplement que les alcaloides s’y trouvent unique- 

ment dans les laticiferes liberiens; pas plus que celui de la tige, I’epi- 

derme foliaire lie renferme d’alcaloides. 

Perianthe. — Dans les p6tales et les s6pales, les laticiferes donnent la 

reaction des alcaloides. 

Etamines. — Dans les filets, les alcaloides sont presents dans les lati- 

cifferes. Nous n’avons pu obtenir de reactions certaines au niveau de 

I’anthere, en raison de la presence de pigments anthocyaniques. Les 

grains do pollen donnent, avec le reaclif iodo-iodurci, une coloration 

granuleuse insuftisante pour pouvoir affirmer la presence d’alcaloides. 

D’ailleurs, I’epuisement par I’alcool tartrique, efTectue comme dans le 

cas de I’^piderme de Lobelia cardinalis, a donn6 une reaction negative. 

Ovaire, fruit et graine. — Les alcaloides existent dans les laticiferes 

de la paroi ovarienne et du style. On observe egalement une reaction 

positive dans quelques cellules du tissu conducteur, sans qu’on* pnisse 

affirmer qu’il y ait, dans ce tissu, de laticiferes bien diflferenci^s. 

Les ovules renferment des alcaloides, ainsi que les graines. En raison 

de la petitesse deces organes, nous n’avons pu localiser ces principes. 

Mais les alcaloides ont pu 4tre retires des graines; ils ont m^me pu etre 

doses par la roethode qu’a donnee Fun de nous (‘). Nous avons trouve, 

dans trois lots de graines, une teneur en alcaloides variant de 2,10 k 

2,70 gr. V„„. 
11. Localisation des tanins. —Nous avons employ^, pour localiser les 

tanins, les reactifs classiques : le bichromate de polasse ac6tique, le 

rdactif de Gautier, celui de Br^imer, l’ac6tate d’urane, le molybdate 

d’ammoniaque. Dans tous les cas, les reactions ont 6t6 positives unique- 

1. M. Mascrb. Sur le dosage des alcaloides totaux de Lobelia iuOata L. Bull. 
J,‘s Sc. Pbarw., 1910, 37, p. -209. 
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meat dans les Elements alcaloidiWres, c’est-&*dire dans les laticiferes, et 

parfois dans les cellules epidermiques depourvues d’alcaloides. Dans 

tons les cas, ces reactions ont tr&s faibles. 11 y a done cuexislenoe 

de tanins et d’alcaloides, selon la regie h pen pres g^nferale, mais les 

tanins sont toujours en IrSs petite quantite. 

Conclusions. — 1° Nouslavons constate chez Lobelia syphilitica la 

presence, d'ailleurs inconstante, d’ilots de lissu crible p6rimedullaire 

dont la presence est importante par le lien qu’elle cree entre les Lobe- 

liacees et la famille tres voisine des Campanulacees. C’est un point sur 

lequel nous nous proposons de revenir; 

2° Dans toutes les especes etudi^es, les alcaloides se rencontrent 

exclusiveraent dans les laticiferes. C’est une localisation qui se rap- 

proche de celle que Ton observe chez les Papaveracees. Cependant, 

contrairement a ce que Ton observe dans cette famille, il n’en existe pas 

dans les cellules epidermiques et il en existe dans les graines. Chez 

celles-ci, la presence de laticiferes n’a cependant pu etre observ6e par 

Ydrac et nous n’avons pu faire de localisation precise; 

3“ Les cellules a alcaloides donnent une reaction positive avec les 

r6actifs des tanins, mais ces reactions sont toujours tr6s faibles. 

M. Mascre. P. Crete. 

Le dosage de I’ammoniaque par entrainement 
a la vapeur d’eau, dans le vide. 

Au dosage de I’ammoniaque par distillation en presence d’un alcali, 

dans le vieil appareil d’AuBiN, se sont progress!vement substituees, dans 

la pratique du laboratoire, des methodes utilisant soit I’entrainement 

par un coiirant d’air, & basse temperature, soit I’entrainement par un 

courant de vapeur d’eau & 100°, soit Taction combinee du vide et de la 

vapeur d'eau. Ces modifications ontg6n6ralementpourbutdediminuerla 

durde des operations et de rdduire les causes d’erreur dues & la ddeom- 

position, par les alcalis, de substances qui, comme Turde, les amides, 

les peptones, etc., peuvent fournir de Tammoniaque par hydrolyse. 

La methode d'entralnement par la vapeur d’eau dans le vide semble 

celle qui rdunit le maximum d’avantages, car elle permet d’opdrer 

k des temperatures relalivement basses et en un temps trds court. Elle 

est a Theure actuelle tres utilisde par les bioiogistes. Cependant, il 

est difficile de trouver, dans la littdrature, des donnees prdcises sur 

les conditions d’application de la mdthode et nous avons eu, au ddbut, 

quelques ddboires ci vouloir suivre les indications trop sommaires de 
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divers auteurs. Les experiences suivantes ont eu pour but de prdciser 

les conditions et les limites d’application de cette methode, dans lecas 

de liquides biologiques ou de milieux de culture. Nous avons en outre 

cherche d realiser une precision au moins 6gale au dixieme de milli¬ 

gramme et a reduire la dur^e des manipulations de fagon h pouvoir 

eflfectuer de nombreux dosages en serie. 

1® Appareili.age. — J’ai fait construire un appareil, qui n’a pas la 

Schema de montage de I’appareil d’entrainement de I’ammoniaque 
par la vapeur d'eau, dans le vide. 

pretention d’etre original et qui s’inspire de celui qui a ete decrit 

recemment par Yovanovitcii (‘). II comprend essentiellement deux tubes 

renfles, en Pyrex, de 100 cm’ de capacite environ. Ces tubes se ferment 

avec des bouchons d I’emeri d rodages normalises, ce qui rend les divers 

tubes et bouchons rigoureusement interchangeables. 

Le tube A ou tube laboratoire regoit la solution ammoniacale k doser. 

Son bouchon porte trois tubulures : un tube adducteur a amenant la 

vapeur d’eau et plongeant jusqu’au fond du tube, oil il se termine par 

une plaque perforee de trous, un tube central b, surmonte d'un entonnoir 

k robinet pour I’introduction des reaclifs; un tube abducleur c portant 

deux boules brise mousse. 

Le tube B ou tube recepteur contienl la solution acide titree, destinee 

a fixer I’ammoniaque deplacee. Son bouchon possede les memesorganes 

1. Yovakovitch. Ihtll. Soc. Chiin. hioL, 1925, 7, p. 665. 
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que le tube A, sauf I’entonnoir k robinet b. L’appareil se complete par 

un g6n6rateur de vapeur d’eau dont le bouchon de caoutchouc A trois 

trous porte : un thermometre, un tube A pointe efflleepour permettre la 

rentree de bulles d'air microscopiques destinies A entretenir rebullition, 

un tube pour le dApart de la vapeur d’eau. Ce tube est en T, ce qui 

permet de mettre I’appareil entier en communication avec I’atmosphere, 

par le jeu d’un tube de caoutchouc et d’une pince A vis. II est commode 

de disposer d’un thermostat ou Ton immerge le gAnArateur de vapeur 

d’eau et le tube A, pendant que le tube B plonge dans un bain d’eau 

froide courante. 

La manoeuvre de I’appareil est facile A realiser. Le thermostat Atant 

amenA A la tempArature voulue, on place la solution acide en B, la 

solution ammoniacale en A. On relie successivemeni le tube B A la 

trompe et au tube A. On ouvre lAgerement le robinet de la trompe et fait 

pAnAtrer I’alcali fixe en A par le jeu de I’entonnoir A robinet. On relie 

aussitOtl’ensemble au gAnArateur de^vapeur d’eau. L’aspiration, qui doit 

etre modArAe pendant la premiere minute, est ensuite poussAe A fond. 

On doit s’attacher A realiser le plus grand vide possible, mais A ce 

moment, pour Aviter les soubresauts violents qui amAneraient un 

entrainement inAcanique de gouttelettes de liquide, on modArera le 

courant de vapeur par une pince A vis placee sur les connexions en 

caoutchouc. 

' SOLUTIONS TITReES UTILISEES 

Pour cette etude, j’ai employA comme Atalon de reference le chlor- 

hydrate d’ammoniaque recristallisA trois fois, dans I’eau djstillAe (la 

derniere cristallisation dans I’eau bidistillee) et sAche dans le vide 

sulfurique. On en pese exactement 5,350 gr. qui sont dissous dans I'eau 

bidistillAe de maniere A prAparer un litre d’une solution A’/IO. Par 

dilution avec de I’eau exempte d’ammoniaque, on prApare des solutions 

N/20, N/40, N/80, N/160. 5 cm’de ces solutions renferment respecli- 

vement : 7 milligr., 3,5 milligr., 1,75 milligr., 0,875 milligr., et 

0,375 milligr. d’azote ammoniacal. 

On dispose d’autre part de solutions de HCl et de NaOH additionnAes 

de rouge de mAlhyle et de normalitAs : N/17,5, N/33, N/70. Ces solutions 

s’obtiennent facilement par simple dilution, A partir d’une solution 

mere N/1,75. L’emploi de ces solutions permet de calculer I’azote ammo¬ 

niacal dosA, en multipliant le volume mis en jeu par des coefficients 

simples : 

Pour la solution N/TO.0,2 
— — — N/33.. 0,4 
— = — N/n,:;.o,8 

On a pris toutesles precautions nAcessaires pour prAparer et conserver 

la solution de NaOIl A I’abri du gaz carbonique de Pair. En particulier, on 

Bull. Sc. Phar^. (Novemhrj 1932). 39 
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utilise une microburette de 5 cm* divis6e en cinquantiemes de centimetre 

carre, avec reservoir lateral de 50 cm* et tubes de garde chaux sod6e. 

Tous lesmesurages de liquide s’effectuent, soit ci I’aide de cette burette, 

soit a I’aide de ballons et de pipettes jaug6s dtalons de Baudin. Les divers 

dosages sont toujours effectu6s en double ou en triple et les operations 

sont recommenc6es quand deux dosages successifs different par plus 

de 1/10 de centimetre cube. 

CONTROLE DE L'ARRet DES PARTICULES LLQUIDES 
PAR LE SYSTEME BRISE-MOUSSE 

On place dans le tube A une solution de soude N/10 et, le thermostat 

etant r6gle k 70°, on fait passer un courant de vupeur d’eau sous un vide 

de 68-70 cm* de mercure. Les vapeurs entrainees sont recues dans le 

tube B qui a regu simplementde I’eau distillee, additionn6e de quelques 

gouttes de rouge de m^thyle. L'experience est rdpet6e cinq fois, avec les 

temps d’entrainement suivants : cinq, dix, quinze, vingt, trente minutes. 

A chaque fois, il a suffi d’une goutte de HCl (de 1/40 cm* environ) 

pour amener le virage de I’indicateur au rose franc. 11 est 4 noter 

qu’au cours de I’adration intense ainsi r^alisee I’acide carbonique 

dissous est completement deplac6, et qu’il est par suite inutile de faire 

bouillir la solution acide, avanttitrage. 

Neanmoins, si le courant d’air est trop violent, des quantiles impor- 

tantes d'alcali peuvent etre entrainees. L’expdrience m’a montr6 qu’il 

n’y a pas alors de systeme capable d’emp6cher cet entrainement. Ainsi 

une colonne Vigreux de 0,25 de hauteur utile se revele inefhcace. II 

convient done de r^gler la vitesse du courant de vapeur d’eau. En6n, 

quand on opSre avec les liquides biologiques susceptibles de mousser 

(solutions de peptone, urine, liquides de culture) on evitera la mousse 

parl’addition en Ade quelques gouttes d’huile de vaseline. 

ETUDE DES CONDITIONS D’ENTRAINEMENT DE L’AMMONIAQUE 

Les divers facteurs k envisager sont la temperature, le degr6 de vide, 

la dur^e de reparation, la nature de I’alcali utilise. Le facteur vide n’a 

pas 4t6 6tudi6. II n’est pas possible, avec une trompe 4 eau, de main- 

tenir constantes pendant une dizaine de minutes des depressions 

inf^rieures 4 celles de la depression maximum que peut doimer I’appa- 

reil, toutes autres choses egales d’ailleurs. J’ai done neglige I’etude 

de cette variable. Toutes les determinations ont ete failes sous un vide 

de 67-70 cm. de mercure. Ce vide est atleint en une minute environ. 

a) Influence de la temperature. — On regie le thermostat successi- 

veinent 4 40°, 50°, 60° et 70° et soumet 4 la distillation, pendant dix 

minutes, 5 cm* cubes d’une solution de MLCl. Les vapeurs sont revues 
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dans 5 em* de HCl N/35. Les dosages sent r^petes Irois fois. Dans 

ces coadations on retrouve les quantiles suivanles d’azote. 

AZOVE AZOTE EOURCENTAOE 

40”. 1,15 0,62 35,2 
50». ■> 1,16 63,8 — 
60”. ■> 1,635 03,1 — 
10". " 1,15 100,0 — 

Si I’on porle ces r6sult,ats sur un systeme de co©rdonn(?es oil les 

abscisses repr6senlent les temperatures et les ordonn6es les pourcen- 

tages d’azote distills, on obtient une droite qui coupe la ligne 100 

a 65°. Dans les conditions operatoires choisies, la distillation del’ammo- 

niaque n’est complete en dix minutes qu’a 63°. Pratiquement, on cboi- 

sira la temperature de 70°. La plupart des auteurs admettent cependant 

que I’entrainement est complet a 40-45° en quelques minutes. La cause 

de ces divergences doit etre cherchee sans doute dans le fait que ces 

auteurs ont utilise soit un vide plus profond, soit un eourant de vapeur 

d’eau plus intense. 

b) Influence de la duree de Tentrainement. — Les conditions opera¬ 

toires etant les memes que pr6cedemment et le thermostat atant r^gle h. 

70°, on soumet a I’entrainement une solution N/40, pendant des temps 

variables. Les quantit6s d’ammoniaque recueillies ont ate les suivantes : 

DBBKE. AZOTE AZOTE MIUR 100 

Dams UBi systeme de coordonnees oti le pourcentage d'azote entralne 

est en offldonn6es et la duree en abscisses, ces points s’inscrivent sur 

HB« courbe qui devient tangente a I’axe des a' pour T = 8 minutes. 

76 ”/b de I’azote passent au cours de la premiere minute, mais il faut 

prol»nger reperation pendant huit minutes pour avoir Tentrainement 

total. Dan® les quatre premieres minutes, on obtient 98,2,°/o de Tazole 

present et il faut quatre autres minutes pourle restant. En pratique, une 

duree de dix minutes est sbrement suffisante. 

c) Induemce de la dose d’ammoniaque a doser. — 11 est important 

maintenant de voir si les conditions ainsi precis^es donnentdes resultats 

valables, quelle que soit la dose d’ammoniaque soumise au dosage et de 
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preciser quel est le pourcentage d’erreurs dans les divers cas. On arrive 

ainsi a voir les limites d’application de la mi^thode. On a oper6 sur des 

solutions de chlorhydrate d’ammoniaque de litre d^croissant : N/3, 

N/10, N/20, N/40, ^780, N/IGO. 

Tableau 1. 

TtTlUC HCI AZOTE AZOTE F. R H E U U ERBEUK 
solution [ on cm» cios6 th6oriquo eif mUotr. 

0,4375 -1- 0,006 1,47 
N/160 . 

j 1,11 
0,436 0,4375 — 0,001 0,36 

N'/SO . 
( 2,19 0,876 0,875 -t- 0,010 0,11 
\ 2,21 0,884 0,875 -1- 0,017 1,03 
( 4,37 1,748 1,750 — 0,002 0,12 

N/40 . 1 4,37 1,748 1,750 — 0,002 0,12 

N/20 . 
( 8,80 3,52 3,500 + 0,020 0,57 
1 8,-8 3,51 3,500 + 0,010 0,14 
( n,39 6,956 7,000 — 0,040 0,57 

N/10 . \ 11,47 6,988 7,000 — 0,010 0,14 

N/5 . , 
t 34,20 13,68 14,000 — 0,320 2,30 

■ ? 33,10 ■ 14,04 14,000 + 0,040 0,30 

A partir de la solution N/o, I’entrainement semble ne plus etre complet. 

On doit etre sans doute &,la limite du temps necessaire. II faudrait, pour 

regulariser les resultats, prolonger la dur^e de I’operation. Mais avec 

tous les litres inferieurs, qui couvrent largement toutes les concentra¬ 

tions qu’on est appele i rencontrer dans la pratique, I’erreurabsolue est 

au maximum de 2/100 k 4/100 de milligramme, I’erreur relative n est 

encore que de 1 “/o, pour des prises d’essai d’un 1/2 milligr. 

d) Influence de I’alcali utilise. — On pent utiliser indiff6remment la 

magn6sie, le carbonate de lithine ^ saturation, le borate de soude, le 

carbonate de soude ou la soude dilute. Pour eviter I’hydrolyse des com- 

binaisons organiques qui accompagnent I’ammoniaque dans les milieux 

complexes, le meilleur sera le plusfaible. C'est la raison qui nous a fait 

choisir le carbonate de lithine. Mais le borate de soude N/5 convient 

aussi parfaitement. On pourrait utiliser des solutions tampon de pH 

relativement faible. Th^oriquement, une solution de pll 8 devrait suffire. 

Mais on est alors gen6 par deux inconvenients. D’abord I’entrainement 

est d’aulant plus lent que le milieu est moins alcalin. D'un autre cote, 

si le milieu n’est pas fortement tampon, on risque de voir le pH baisser 

progressivement par suite de la liberation progressive de I’acide uni a 

I’ammoniaque et arriver dans une zone oii I’enlrainemenl devient tres 

lent, sinon impossible. Pour la securite et la regularity des dosages, le 

carbonate de lithine nous parait I'alcali le plus recommandable. 

2“ E.xtension de la metuode aux liquides bioi.ogiques. — II reslait a voir 
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si les substances organiques azot4es couramment rencontr^es dans les 

milieux de culture ou les liquides biologiques ne subissent pas d’hydro- 

lyse appreciable dans les conditions operatoires ainsi fix6es, c’est-^-dire 

si elles ne fournissent pas d’ammoniaque quand on les soumet; pendant 

dix minutes, ci Taction d’une temperature de 10", en presence de carbo¬ 

nate de lithine. Nous avons done soumis crla distillation dans le vide les 

liquides suivants : solution de glycocolle k 1 ®/„, d’uree, d’asparagine, 

de peptone (Cuassaing) e, 1 %, urine, serum sanguin, bouillon de viande 

peptone, liquide de culture d'Asperf/ilhis au sixieme jour (la source 

d’azote etant le glycocolle) dilues au cinquieme. 

Tahleau II. — formation d'ammoniaque 
a partir de substances organiques azotees. 

SUBSTANCE AZOTEE 
pour 5 cm3 

Ire 
DISTILLATION 
avec C03Li 

(NH* 
pr^form^c) 
II Cl X/;)5 

2e 
DISTILLATION 

HGl Ny35 M 
0,00 0,01 HIIH 

Glycocolle.0 gr. 05 0.10 
0,01 0,02 

0,112 0,01 
Uree.ii gr. 05 0,03 0,00 

0,05 0,00 

0,01 0,00 
Asparagine.i) gr. 05 0,01 0,00 

0,01 

0,70 0,03 
Peptone Chassaing.» gr. 05 0,75 0,02 

0,77 0,06 

1,03 0,00 
1,11 0,01 
1,05 0,00 

0,04 0,00 
SArum sanguin (non defequA) . 1 ems « o’, 05 0,00 1 

0,04 0,01 

0,10 0,02 
Bouillon de viande pepfonA . . t cm® » 0,10 0,00 

0,11 0,01 

Liquide de cult, d'Aspergillus . 1 cm® » 0,03 
0,02 

0,00 
0,00 

Une premiere distillation en presence de carbonate de lithine donne 

Tammoniaque preformee, dans le cas des substances quien renferment; 

une deuxieme distillation dans les memes conditions donne Tammo- 

niaque formee sous Taction des r6actifs. Enfin, ci titre documentaire, 
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on a effectu6 line troisieme distillalion en ajoutant 0 cm’ 3 de soude 2N, 

c'est-ci-dire en operant en presence de NaOII N/5. 

Les chiffres de la deuxiSme colonne (tableau 2) [ammoniaque foroite 

sous I’actioB des r6actifs] montrent que seule la peptone foumit des 

traces d’ammoniaque, el meme ici les chiffres trouv6s d^passent ii peine 

les erreurs d’experieoce : oft remarquera que la concentration de la 

peptone, 1 */», est bien superieure k ce que Ton peul rencontrer dans la 

pratique. Quant k la distillation en presence de soude NfS, elle amene. 

m4me a 70°, une hydrolyse non negligeable de la plupart des substances 

ainid6es. 

3° VERIFICATION OE LA mEthode. — On a effectue deux series de 

10 dosages successifs, sur la solution N'/IO. On a obtenu les r^sultats sui- 

vants : 

Tableau III. 

2. 
3. 

9. 
10. 
Moyenne. 
Ghiffre thfioruiue .... 

3. 

.8. 

to. 
Moyenne .... 
Ghiffre theorique 

4.39 

4,38 

mS 
4,37 
4.40 
4,37 
4,37 
4,374 

1,756 
1,732 
1,744 
1,752 
1,748 
1,740 
1,748 

1^748 
1.748 
1.749 
1.750 

+ 9,34 
+ 0,11 
— 0,34 
+ 0,11 
— 0,11 
— 0,60 
— 0,11 
+ 0,60 

4,36 1,744 — 0,34 
4,36 1,744 — 0,31 
4.42 1,768 — 1,00 
4.43 1,772 + 1,25 
4,34 1,736 — 0,80 
4,38 1,752 + 0,10 
4,36 1 ,744 — 0,34 
4,34 1,736 —6,80 
4,38 1,752 +0,10 
4,38 1,752 — 0,10 
4,37.7 1,75 0,00 
4,375 1,75 
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Conclusions. — Le dosage de I’ammoniaque par entrainement k la 

vapeur d’eau dans le vide constitue une methode rapide etsdre pour 

revaluation de cette substance dans les milieux biologiques. 

Dans les conditions opdratoires flxees : tempdrature 67“-70’’, vide 

67-68 cm* de mercure, duree huit k dix minutes, et pour des prises 

d’essai allant jusqu’oi 7 milligr. d’azote ammoniacal, I’erreur absolue ne 

depasse pas 2/100 a 1/100 de milligramme. L’erreur relative, pour une 

prise d’essai de 1 milligr. 7, est au plus egale k 1 °/„. 

En utilisant, pour d6placer I’ammoniaque, un alcali faible comme le 

carbonate de lithine, les combinaisons azoteeslabiles ; ur^e, asparagine, 

peptone, etc., ne sont pour ainsi dire pas touch^es. Les chiffres obtenus 

ne d6passentpas les erreurs d’exp6rience. La metbode est directement 

applicable au dosage de I’ammoniaque dans les liquides biologiques : 

urine, sang, solutions de peptone, liquides de culture. 

D. Bach, 

Professeur agr6g6, charge du Cours de Microbiologie 
a la Faculte de Pharmacie. 

HISTOIRE DE LA PHARMACIE 

Une vieille enseigne. 

Vesc (‘) n’est plus actuellement qu’un simple village de quelques cen- 

taines d’babitants; il est situe k la limite meridionale du Dauphine, 

dans une region form6e d’un lacis de vallees enserrees entre des chaines 

de petites montagnes de 1.000 a 1.500 m. d’altitude qui les abritent 

centre les vents et leur assurent un climat agrSable et temper^. Le sol 

n’est fertile que dans la vallee, qui parfois s’61argit un peu. Des cultures 

variees, prairies, lavandes, vignes, etc., y dessinent leur damier et des 

ch&taigneraies, des chenes truffiers marquent des tacbes plus sombres. 

D6s I’origine de la feodalite, le territoire de Vesc fut la possession 

des eveques de Die, et c’est de la que viendrait son nom: vesque ou 

veske, eveque en langue romane, comme vesco et vescovo de meme 

signification en langue italienne. Plus tard, des seigneurs de Vesc 

6tendirent leur autorite sur toute la region voisine, Dieuleflt, Mon- 

jonx, etc. Les traces d’une tour en mine sont les seuls vestiges du cha¬ 

teau, et le village lui-meme, avec sa petite place, sa fontaine et ses rues 

etroites, n’a plus rien de son activity de jadis. C’est sur la facade d’une 

1. Vesc, Drame, arroadissement de Montelimar, canton de Dieuleflt. 
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de ses vieil'es maisons que nous avons releve le dessin de I’enseigne 

represent6e ci-dessu?. Celte pierre gravee indiquait evidemmenl la 

demeure[d’un apolhicaire.; les instruments de son art y sont figures, mor- 

tier, pilon, spatule, sei ingue. L’influence des astres qui, cette epoque, 

jouait un si grand role est representee par deux croissants. Le V, deux 

1N1TIVM 
'SAPIENTli^c 

^TIMORDOMINf 
B£^EV/^ERE 

BiSVIl/EREES'T 

fois repele, rappelle Vesc. La date est 1592 (1. C. L’an de J.-C. 1592.) 

L'iniiiale D indique le nom de la famille Dufour a qui appartenait 

cette maison. (Un ecusson porte : Pierre Dufovri, 1541). Les ini¬ 

tiates F. D. et 1. D. correspondraient aux noms de FfiANgois et Jean 

(lOANNES) DuFOL'R. 

Lapartie superieure de I’enseigne porte deux maximes latines : « La 

crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse » et « bien 

vivre, c’est vivre deux fois », ce dernier conseil pouvant avoir de mul¬ 

tiples interpretations. 

M. Ro.xdeau du Noyer, 
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1° LIVRES NOUVEAUX 

BOUCHARD (G.), Chevreiil, 1 vol. in-8» 208 p., ed. de La Madeleine, 
Paris, 1932. — Bien qu’il ait 6t6 beaucoup ecrit sur Chevreul, ce livre est 
atlirant, original, documents et pr^sente sous une forme litt^raire des plus 
Elegantes. L’auteur, M. Georges Bouchard, est un chiraiste de profession et 
dirige une de nos importantes fabriqnes de glycerine; il est aussi homme de 
lettres dans la rfielle acception du terme, ce qui permetde pr4direlison livre 
un r^.el succfes. 

Chevreul, enfant, connut les horreurs de la Revolution et a Page de huit ans 
fut oblige d’assister au fonctionnement de la guillotine, place du Ralliement 
4 Angers, afm que « ce petit bougre s’habitue 4 la vue du sang ». 11 vit ainsi 
tomber les tOtes de quatre femmes et de deux horhmes; pendant ce temps sa 
mere cachait un proscrit! Et ce ne fut ; as la seule fois, ce qui explique 
differentes choses de la vie du savant. II appartenait 4 une famille de 
chirurgiens reputes et son p4re, Michel Chevreul, professa 4 Angers la chirurgie 
obstetricale de 1779 4 1838 et exerqasa profession avec dignite, mfeme dans la 
p^riode effroyable de la terreur veiid6enne. 

Chevreul vint 4 Paris 4 I'dge de dix-sept ans, 4tudia la chimie pour laquelle, 
ti4s jeune, il manifesta du gout; il suivit les leqons du maitre en pharmacie 
Vauquelin dont il deviilt pr^parateur au Museum, I’un des nombreux endroits 
ou I’illustre savant donnait desleqons. L’el4vene devait pas larder de d^passer 
le maitre. 

« Chevreul, enfant, dit I’auteur, avail v^cu parmi la plus effroyable des 
guerres civiles; il assistait, adolescent, 4 un d^bordement odieux d’ambitions, 
de palinodies et de revirements. Aussi les questions politiques et religieuses 
lui iiispirferent, toute sa vie, de I’^loignement et m4me de Thorreur. Il voulut 
etre et il fut un pur homme de science; la recherche du vrai fut sa seule 
passion. « 

Apr4s avoir montr4 Chevreul et ses maitres, M. Bouchard le suitau Museum, 
le montre avec ses amis, analyse ses recherches sur les corps gras; il nous 
conduit avec lui du laboratoire a I’usine, aux Gobelins, dans sa longue et active 
collaboration au Journal des Savants (1821-1877) ou se signalent, malgrd son 
style diffus et lourd, ses qualit^s de conscience, lasilrete de son Erudition, la 
justesse de ses vues, car ce fut le dernier des encyclop4diates et il finit le 
« Doyen des Etudiants » comme il aimait 4 s’appeler; il mourut le 9 avril 1889 
chargd d’ans, apr4s avoir perdu sa femme et son fils. 

C’est avec un r^el plaisir qu’on lira cet ouvrage qui n’a pas de pretention 
didactique, mais seulement celle de faire connaitre I’homme, le philesophe 
et le savant chez cet illustre enfant de France qui « a mdritd le litre glorieux 
de doyen des travailleurs ». Em. Perrot. 

FISCHL (V.) et SGHLOSSBERGER (H.). Haiidbucli der Chemolhe- 
raple (Manuel de chimioth^rapie, partie). 1 vol. in-8“, broch4, 
800 pages. Prix de souscription : 29 M.; prix de vente : 3i M. Fischer, 4dit., 
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Leipzig, 1932. — Par suite de ses rapports avec plusieurs autres branches de 
la science (cnedeciiie humaine et veterinaire, physiologie, chimie, botanique, 
phannacodynamie, etc.), la chimioth6rapie represente, bien qu’elle n’ait 
gu6re que vingt-cinq ans d’age, une litterature enorme dispersee dans les 
publications les plus diverses. Seule, la collaboration d’un chimiste et d’un 
medecin permettait de selectionner tous ces documents 6pars et de les con¬ 
denser sous forme de manuel : telle est I’origine du Trails de Chimiotherapie 
de MM. Fischl etSciiLossBERGEa, dont le premier tome, qui vient de paraitre a 
la librairie m^dicale Fischer, a Leipzig, sera suivi de deux autres qui com- 
pldteront I’ouvrage et le termineront pour le priiitemps 1933. 

Dansle premier tome, traitantdes composes organiques ue eontunant pas 
de metaux, aprfes avoir classifiS avec soin une matifere trait^e pour la pre¬ 
miere fois, les auteurs se sont attaches a son liistoire, cherchant a donner 
tous les synonymes des plaiites dont ils parlent, des drogues qu’on en retire, 
des medicaments de syntliese, s’efforgant d’eliminer quaniite d’ei reurs repro- 
duites sanscoiitrole etdepuissilongtempsdaus les divers ouvrages. De menie, 
ils ont cite, dans la limite du possible, les brevets contenant des details 
sur de nouvelles combinaisons actives. 

Le second tome, qui va paraitre, traitera des derives de As, Sb, Bi, I, Au, 
Hg et Pb. 

Un troisieme tome, enfin, d’ordre general, contiendra toutes les theories 
de la chimiotherapie emises a ce jour, et une revue complete des techniques 
de cette science et de ses sources, represeniant 35.000 indications bibliogra- 
phiques de toutes langues. 

Le Trails de Chimiotherapie de MM. Fischl et Schlossbebcer est le pre¬ 
mier ouvrage embrassant I’ensemble de cette discipline. Lrace a sa biblio- 
graphie et a de nombreux tableaux de toxicity et d’activit6 des combinai¬ 
sons chiiniques, il permet au chimiste, au botanisle, au pharmacologiste, au 
microbiologiste, au medecin et au veterinaire de se documenter vite et k 
fond sur tous lessujets qui y sont traites. D'' Paul Bourcet. 

2” JOURNAUX- REVUES - SOCIETES SAVANTES 

Cbimie biologique. 

La source de I’excfes de calcium daus I’hypereale^mie oeca- 
sionn^e par l’erg^st4rol irradi^. The source af excess calcium iii 
hypercalcemia induced by irradiated ergoslerol. Hess (A. F.), Benjauin (H. R.V 
et Gross (J.). Jourii. of hiol. Chein., 1931, 94, n" 1, p. 1. — L’hypercalc^mie 
observ^e chez le chien, apres ingestion de fortes doses d’ergostdrol irradie, 
ne provient pas dela ration, mais des tissus. La preuve en est fournie du fail 
que cette hypercalcemie s’observe aussi bien avec des rations absolument 
d6pourvues de calcium. 

L’hypercalc^mie du chien est, dans ce cas, grandement reduite par injec¬ 
tions intraveineuses d’une solution de bicarbonate de sodium. Mais cette 
reduction s’accompagne d’un exchs marque de calcium et de phosphors dans 
les poumons et les reins. R. L. 

Une investig:ation sur la tcueui* en cendres comparative des 
m6taphyses et des diapliyses des os. Hess (A. F.), Berliner (F. S.) et 
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Weinstoci (M.). Journ. of biol. Chem., 1931, 94, n” 1, p. 9. — Le pourcBntege 
des cendres dans les os des rats normaux fut trouve respectivement de 51,2, 
63,8 et 56,1, dans les m^taphyses, les diaphyses et I’os entier (pr^alablement 
d6graisses et desseches). Les dosages effectu^s chez des rats rendus rachi- 
tiques a I’aide des regimes de Me Collum ou de Sherman montrent que I’osteo- 
porose de la diaphyse se d^veloppe parallfelement aux manifestations racfhi- 
tiques et a la d^calcification bien connues des mStaphyses, Le traitement par 
exposition au soleil des sujets malades entraine d’ailleurs une recalcification 
des diaphyses aussi bien que des m6taphyaes, mais cette dernifere se manifeste 
plus rapidement. Les cendres des os sont plus el^v^es chez les sujets nor¬ 
maux adultes que chez les sujets jeunes, quoique la teneur en phosphore 
inorganique du sfirum soil plus 61evee chez ces derniers. R. L. 

Snr les g^lucides des muscles de la grenouille d’hiver « Rana 
pipiens ». On the carbohydrates of the muscles of the frog {Rana pipiens). 
Sahyun (M.). Journ. of biol. Chem., 1931, 94, n“ 1, p. 29. — La grenouille 
d’hirer emmagasine plus de glycogene mu.sculaire que la grenouille de prin- 
temps. R. L. 

InHuence de 1 ingestion de prot6ines, d’nmino-acides et 
d'autres substances snr le metuboHsme «r^atine-cr6ntinine. 
The influence of feeding proteins, amino-acids, and related substances upon 
creatine-creatinine metabolism. Beard (H. H.) et Barnes (B. 0.). Journ. ofhibl. 
Chem., 1931, 94, n" 1, p. 49. — La teneur des muscles des jeunes rats de 
50 gr. environ est approximativement de 4 milligr. par gramme. L’ingestion 
de d-arginine monochlorhydrique, d’histidine, d’acides d-glutamique et 
f-asparlique, de /-cystine, de /-tyrosine, de (//-phenylalanine, de (//-alanine, 
de (//-valine, de glycocyamine, de chlorhydrate de choline, de creatine, de 
casdine et d’ddestrne entraine une accumulation correspondante de la crea¬ 
tine dans le muscle, et accroissement allant de 12,5 pour I’alanine a 37,'5 
pour la cystine. 0n note parallelement une augmentation de I’^limination 
urinaire de la creatinine. 

Chez I’homme, une augmentation de I’excrdtion de la creatinine est observde 
de m6me, aprfes ingestion de proteines ou d’acides amines. 

11 semble que seul.s les acides amin6s provenant de la mol^eule prot^ique 
permettent la fixation de .la creatine, car il n’est observe aucune retention 
quand on leur substitue des acides amines gras. R. L. 

Etudes sur l’aa6mle du rat. 1. Influence du fer sur la isigenig- 
ratien sanguine. Studies in the nutritional anemia of the rat. 1. Influence 
of iron upon blood regeneration. Beard (H. H.l et Myers (V. C.). Journ. of biol. 
Chem., 1931, 94, n” 1, p. 71. — Le regime exclusif de lait entier donne chez 
le jeune rat, six semaines apris le sevrage, une anemle de nutrition typique, 
laquelle se trouve guerie en moins de deux semaines par I’adjonction joorna- 
liere de 2 milligr. de fer (sous forme de Fe®Cl“) k la ration. Une amelioration sen¬ 
sible quoique beaucoup plus lente est obtenue avec 0 milligr. 25 de fer par jour. 
€e fer ne contenaft pas plus de 0,01 “/o de nickel et de cuivre. R. L. 

Etudes sur I'an^mie -du rat. II. Inifluence du fer supplements 
d- I'aide d’autres elements inorganiques sur la regeneration 
sanguine. Studies in the autritional anemia of the rat. II. Influence of iron 
plus supplements of other inorganic elements upon blood regeneration. 
Myers (V. C.i et Beard (H. H.). Journ. of biol. Chem., 1931, 94, n“ 1, p. 89. — 
Le fer est essentiel pour obteiiir la guerison de randmie de nutrition du rat; 
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mais son action — quand il s’agit de doses faibles — pent se trouver renforcee 
par radjonclion de substances telles que le cuivre, le vanadium, le chrome, 
le nickel, I’arsenic, le manganese, le titane, le zinc, le rubidium; le cuivre se 
montre d’ailleurs I’eiement le plus actif pour la regeneration de Themoglobine 
quand il est associe aux plus faibles doses de fer (de I'ordre de 0 milligr. 05 
4 0 milligr. 10). Le cobalt, le magnesium et I’aluminium se sont moutres sans 
action complimentaire. H. L. 

Etudes sue I’an^niie du rat. I\ , Production d’h«5moglobin6mie 
ct de poIycytli6mie cliez les sujets normau-i sous riiilluence 
d’el^ments inorganiques. Studies in the nutritional anemia of the rat. 
[V. The production of hemoglobinemia and polycythemia in normal animals 
by means of inorganic elements. Myers (V. C.), Heard (H. H.) et Barnes (B. 0.). 
Journ. of biol. Clieni., 1931, 94, n“ 1, p. 117. — L’additiou prolongee de fer 
et de vanadium ou de cobalt a une ration de lail entier entraine apres la 
guerison de I’anemie chez les rats prealablement rendus anemiques et chez les 
sujels sains une hdmoglobindmie et une polycythemie marquees. R. L. 

Etudes sur I'an^inie du rat. V. l/action du fer scut ct supple¬ 
ments avec d’autres 61^ineiits sur la proportion des reticu¬ 
locytes, des h^maties et de I’li^mogdobine dos^s ebaque jour. 
Studies in the nutritional anemia of the rat. V. The action of iron and iron 
supplemented with other elements upon the daily reticulocyte, erythrocyte, 
and hemoglobin response. Beard (11. II.), Baker (R. W.) et Myers (V. G.). 
Journ. of biol. Chew., 1931, 94, n" 1, p. 123. — L’anemie de nutrition chez 
le rat provoque 4 la fois une augmentation des reticulocytes (heraatoblastes) 
et une diminution de I’hemoglobine et des hdmaties. Sous I’influence du fer 
seul ou suppiemente, la proportion des reticulocytes augmenle d’abord (indi- 
quantune regeneration des hematies), puis apres avoir passe parunmaximum, 
revient progresaivement a la normale, tandis que la proportion des hematies 
et de I’hemoglobine augmente. Le retour 4 I’etat normal est obtenu plus rapi- 
dement avec le fer additionne d’un catalyseur tel que le cuivre, I’arsenic ou 
le vanadium, qu'avec le fer seul. ' H. L. 

Essais d’alimeiitatioii avec dcs melanges d'acides amines 
bautement purifies. I. Insuffisance des regimes contenant dix- 
neuf acides amines. Feeding experiments with mixtures of higly purified 
amino acids. I. The inadequacy of diets containing nineteen amino-acids. 
Rose(VV. C.). Journ. of biol. Chew., 1931, 94, n” l,p. loS. — Dix-neuf acides 
amines purifies associes en proportions convenables et completes avec les 
elements habituels d’une ration synthdiique satisfaisante pour le rat blanc, 
se monirent tres inferieurs aux proteines naturelles utilisees corame source 
d’azote. 11 semble en resulter que les proteines apportent, en dehors de leurs 
acides amines, une substance dietetique essentielle indeterminee. R. L. 

II. Action compldmentaire des proteines. II. The supplementing 
effect of proteins. Ellis (R. H ) et Rose (W.'G.). Journ. of biol. Chew., 1931, 
94, L“ 1, p. 167. — La ration synihetique 4 base d’acides amines purifi4s, 
insuffisanie pour assurer I’entretien et la croissance du rat, se trouve utile- 
ment compietee par adjunction de 3 "/, de caseine, de gliadrne ou de gela¬ 
tine ; toutefois la stimulation de la croissance ainsi obtenue est plus accentude 
avec la caseine. R. L. 

III. .Action coinpl6nieiitaii‘e de fractions dc la caseine. HI. The 
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supplementing efiect of casein fractions. Windus (W.), Catherwood (F. L.) et 
Rose (W. C ). Journ. of liiol. Chem., 1931,94, n“ 1, p. 173. — La partie active 
de la caseine pouvant stimuler Faction sur la croissance du rai d’une ration 
h base d'acides amines purifies parait etre localisee plus specialement dans la 
fraction soluble dans Falcool butylique, de Fhydrolysat de la caseine. 

R. L. 

La carot^nase. TrausTormation du carotene eii vitamine \ 
« in vitro ». Garotenase. The transformation of carotene to vitamin A ni 
vitro. Olcott (H. S.) et Me Gann (D. G.). Journ. of Mol. Chem., 1931, 94, n» 1, 
p. 185. — Par incubation avec du tissu frais de foie ou un extrait aqueux de 
foie (de rat), il est possible de transformer in vitro le carotene en vitamine A ; 
ce changement etait mis en Evidence par la presence d’une bande caract^ris- 
tique (k 328 pia), dans le spectre d’absorption de la substance en lumiere 
ultra-violette, I’agent producteur de cette modification 4tant d^truit par la 
chaleur est considere comme un enzyme et design^ provisoirement sous le 
nom de carotenase. R. L. 

Etudes sur la composition chiniique du squelette huniain. 
I. Calcification du tibia chez I’enfant nouveau-n6. Studies on the 
chemical composition of the human skeleton. 1. Galcification of the tibia of 
the normal new born infant. Booher (L. E.) et Hansmann (G. H ). Journ. of 
hiol. Chem., 1931, 94, n" 1, p. 193. — Ghez les sujets normaux, de larges 
ingestions de phosphore, de calcium, d’huile de foie de morue ou d’ergosterol 
irradi4 par la mfere au cours de la grossesse sont pratiquement sans effet sur 
la proportion de calcium et de phosphore du tibia des nouveau-nfis. La cal¬ 
cification du squelette du foetus est pratiquement la meme avec les meres 
jeunes dont la propre calcification du squelette n’est pas achevee. R. L. 

Etudes sur la vitamine antin^vritique. 1. Sur I'emploi de la 
souris blanche comme animal d’essai pour la dr^termination 
de Taction de concentres antin6vritiques. Studies on the antineu- 
ritic vitamin. 1. Ou the use of albino mice as tests animals for determining 
the potency of antineuritic concentrates. Fheudenberg (W.) et Gereceiio (L. R.). 
Journ. of biol. Chem., 1931, 94, n“ 1, p. 207.— La souris constitue un excel¬ 
lent animal d'essai pour la determination de Faction antin4vritique des 
concentres prepares notamment selon les techniques de Wells et de Jansen 
et Do.nath. La ration synthetique est alors completee par la substance k etu- 
dier et par de la levnre prealablement autoclav6e, afin de la priver de la vita¬ 
mine antinevritique. R. L. 

Factcurs determinant la teneur en ergostdrol de la levure. 
II. Les sources glucidiques. Factors determining the ergosterol content 
of yeast. II. Garbohydrate sources. Massengale (0. N.), Bills (G. E.) et 
Prickett (P. S.). Journ. of biol. Chem., 1931, 94, n" 1, p. 213. — Le rende- 
ment en ergosterol de la levure est en rapport Stroit avec le glucide entrant 
dans li composition du milieu sur lequel cette levure est cultiv^e. II est faible 
avec les hexoses (galactose, liivulose, glucose), plus elevd avec les bihexoses 
(saccharose, maltose) et plus elev6 encore avec le rafflnose (trihexose). 

R. L. 

L’inactiVation de Tinsuliiie cristallis6e par la cysteine et le 
glutathion. The inactivation of crystalline insulin by cysteine and gluta¬ 
thione. Du Vig.neauo (V.), Fitch (A.), Pekarek (E.) et Lockwood (W. W.). Journ. 



622 BIBLIOGRAPHIK AMALYTIQUE 

of biol. Chein., 1931, 94. n” 1, p. 233. — L’insuline cristallis^e est compl^le- 
in-ent inactiv^e sous Taction de la cysteine et du glutathion. Gette inactivation 
s’accompagne dune insolubilisation de I’insuline dans I’acdtamide Liquide. 

H. L. 

La nature du sucre sang^uin niontr6e par une comparaison 
de la rotation optique et le pouvoir r^duclcur du dialysat 
obtenu « fn vivo ». The nature of ihe blood sugar as shown by a compa¬ 
rison of the optical rotation and the reducing power of the au vivo dialysate. 
PowBR (M. B.) et Greene (C. H.). Joiirn. of bioL Cliem.. 1931, 94, n” 1, p. 293. 
— L’ap glucose parait Stre la seule forme du sucre ferrnenlescible piesente 
dans le sang. H. L. 

Effet de la ration stir la teneur en mangantisie du lait. The 
elfeet of diet on the manganese content of milk. Kemmbhkr (;A. R.) et Todu 
(W. R.). Journ. of Mol. Chera., 1931, 94, 11“ 1, p. 317. — La teneur en man¬ 
ganese des laits de viches et de chdvres est, en moyenne et respectivement, 
d'environ 0 milligr. 03 et 0 milligr. 082. L’eldvation de la proportion de man¬ 
ganese contenue dans la ration n’a que pen on pas d inlluense sur la teneur 
du lait en cet Element. R. L. 

Pbarxaacodynamie. — Tberapemiqae. 

^otc sur I’abfsorption, la couceiitration du «eruni et Ics efl'ets 
nareotiques du magnesium. Meuw[rth (1.) et \Vallai5e(G. B.). J. Phanu. 
exp. Ther., 1932, 45, p. 109-112. — Les elTets narcotiques du .Mg sont de 
I’ordre de sa concentration dans le serum : signes de depression a une con¬ 
centration de 3 a 6 milligr. “/o. ElTets geueraux a 14 “ '0, unestli^sie chirurgi- 
cale complete a 20 milligr. “/o- P. B. 

Beelierches sur le point d'attaquc dans I'aclion de rdveil du 
Ca dans la narcose par le .llg. Schoen (R.) et Koeci'en (S.). Arc/i. /'. 
exp. Path. u. PJiann., 1930, i54, p. 113-127. — Dans la narcose par le Mg les 
reflexes de situation du corps et les rdllexes labyrinthKjues sont paralyses 
dans uD ordre determine. L’action de rdveil du Ca persiste taut que les 
centres de ces difT6ients rdllexes sont intacts. Chez le lapin sans thalamus, 
ni corps strid, ni cerveau supdrieur, le reveil dans la narcose profoii'ie magne- 
sienne par le Ca se produit aussi bieu que chez I’animal normal. Chez le lapin 
ddcdrdbrd, la rigidite de decerdbratiou supprimde par le Mg est retablie par 
leCa. P. R. 

Influence de I'injection sous ciitanee de cocaine sur les 
reflexes vuso-moteiirs. Vercadterkn (E. C.). C. U. Soc. Biol., 1931, 
108, p. 244-246. — L’iujection sous-cutande de 1 centigr. par kilogramme de 
eWorhydrate de cocaine ddiermine une diminution progressive de I’intensile 
des rdflexes vaso-moteurs du sinus carotidien pouvant aller jusqu’a leur dis- 
parition complete, avec augmentation paralldle de Taction hypertensive de 
Tadrdnaline, par action sur les eldments centraux de bare rdflexe. P. B. 

Recherelies sur une nouvelle s6rie d'anesthesiqiies locaiix 
quinol^iques. Etude pbarmacologique de la 8 (1 di^thylamino. 
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2-2-diin4^thylpropylainine) 6 6tlioxyquinol6ine. Bovet (D.). Arch, 
int. Phavm. et I'her., 1931, 41, p. 103-123. — Cette substance (66B F.) est 
environ 2 i 3 fois plus toxique que la cocaine (soiiris, lapins, chiens), et 
moins toxique que la percaine. Sur la corn^e du lapin, valeur anesth6sique 
du 665 6gale 4 celle de la percaine et 20 k 100 fois plus forte que celle de la 
cocaine. Sur le nerf lingual sensitif, activity anesth^sique 2 fois plus grande 
du 663 que celle de la peicaine et 3 4 4 fois plus grande que celle de la 
cocaine. P. B. 

Synergisme d’anestliesiques loeaux. Rider (T. H.). J. Pharm. 
exp. They., 1930, 40, n<> 1, p. 7-22. — Etude de synergisme, en particulier de 
la cocaine et des sels inorganiques et des anesthesiques locaux entre eux 
(butyne-procaine). P. B. 

Iniluence du pH sur I’activlt^ de certains anesthesiques 
locaux mesuree par la m<5thode de la corn6e du lapin. Ger- 
LOUGH (T. D.). J. Pharm. exp. Tlier., 1931, 41, n” 3, p. 307-316. — Augmenta¬ 
tion avec r^levation du pH de la dur^e de I’anesthiisie d^termiuee par le 
chlorhydrate et le borate de procaine et la butyne, pHs de niodifica'ion de 
celle du picrate de but^sine. Compares anx solutions non tamponn6es ou 
Ires faiblement tamponnees, au mgme pH, par ajustement avec NaOH, les sels 
tamponn^s aux concentrations plus elevees que M/100 augmentent la durde 
de I’anesth^sie produite par la butyne et la procaine. P. B. 

Regulation thermique et echanges aqucu.x. XII. Uecanisme 
de la fievre, illustre par I'into.xication cocainique chez les 
lapins.' Barbour (H. G.) et Marshall (H. T.). J. Pharm. exp. Ther., 1931, 43, 
p. 147-162. — Apres des doses hypertbermisantes de cocaine chez le lapin 
(20 A 40 milligr. par kilogramme) perte marquee d’cau du i-ang. Pas de modi¬ 
fications signiflcatives de la teneur en eau du cerveau, du muscle et des reins 
des animaux en hyperthermie. l.a peau subit une certaine perte liquidienne. 
Pendant I’^l^vation de la temperature rectale augmentation de la teneur en 
eau du foie. P. B. 

Regulation thermique et echanges aqueux. XIII. Perte de 
poids insensible et hydratation h^patique au debut de la lievre 
cocainique. Marshall (H. T.), Aydslotte (B. F.) et Barbour (H. G.) Amer. 
J. Physiol., 1931, 98, p. 615-623. P. B. 

Role de la structure chimique de la cocaine dans les phe- 
nomenes de sensibilisation-desensibilisation h, la cocaine. 
Wirt (S. K.) et Tainter (M. I,.). J. Pharm. exp. Ther., 1932, 45, p. 299-303. — 
Les ph^nomfeues de sensibilisation-desensibilisalion cocainique des amines 
sympathomimetiques ne se retrouvent pas chez le chat anesth^sie avec les 
ddrivSs constitues ou representiis par les diverses parties de la molecule de 
cocaine, c’est-a-dire la benzoylecgonine, la m^thylecgonine, I’ecgonine, 
I’acStaie de m6thyle et I’acool benzylique. La nupercaine et la tutocaine ne 
reproduisent pas non plus ces actions cocainiques. Le pouvoir de la cocaine 
de modifier les r6ponses circulatoires vis-a-vis des amimes sympathomim6- 
tiques reside done dans la molecule intacte et parait Otre sp6cifique. 

P. B. 

Determination des to.xicites relatives et des activites des 
anesthesiques locaux. .Macdonald (A. D.) et Israels (M. G. G.). J. Pharm. 



624 BlBLIOGRiPHlE ANALVTIQUE 

exp. Thor., i932, 44, p. 359-368. — Description d’une mdthode de mesure de 
la toxicity, de la toxicite relative et de la vitesse de destruction des anesthe- 
siques locaux apres injection intraveineuse lente chez le chat. Determination 
de I’activite relative en fonction de l activite anesthesique et de la toxicite 
relative. 

P. B, 

Essais de quelques iiouveaux ane.sthc;siques locau.v. Keen- 
MANN (M.). Arch. f. exp. Path. u. Pharin., Juin 1930, 151, n" 1/2, p. lOO-lOo. — 
Etude comparative de la cocaine, de la novocalue, de la percaine et des 
deux preparations ; SF. 147 et 1112. P. B. 

RechercBie.s toxicologiques sui* la pratique de l'anestli<3!sie 
locale. Taubman.n (G.) et Jung (G.). Arch. f. exp. Path. u. Phann., 1930, 156, 
p. 18-25. — La toxicite d’une solution de novocaine 4 1 “/o, par la voie vei- 
neuse, est doubiee par I’addition d’adrenaline a 2 milligr. 5 “jo. Malgre toutes 
les precautions habituelles. radrenaline ne garde pas longtemps son activUe 
dans de telles solutions, et les preparations commerciales de novocame 
adrenalinee renferment des quantiles d’adrenaline nettement inferieures a 
celles indiquees sur les ampoules. L'administration anterieure de calcium 
n’eleve pas la toxicite du melange novocaine-adrenaline, mais I’abaisse 
plutet. L’addition de sulfate de potasse.qui prolonge la duree de I’anesthesie, 
diminue la toxicite de la solution anesthesique. Le traitement prealable par 
le Ca exerce aussi ici une action dStoxicante. On devrait done employer en 
Clinique des solutions de novocaine fratebement prdparees additionnees 
d’adrenaline a 0 milligr. 5 °/. et de sulfate de potasse 4 0 milligr. 4 “/o. 

•P. B. 

Sur I’action anesthesique locale dans 251 alcools octyliqiies 
isomferes. Schroeder (H.) et Macht (D. I.). Arch. f. exp. Alh. u. Pitarni., 
1930, 158, p. 53-64. — Etude du pouvoir anesthesique local de 23 alcools 
octyliques isom4res, grandes differences individuelles. Tandis que presque 
tons.les alcools octyliques primaires a la dilution de 1/1.000 exercent un effet 
anestbdsique local marque, les alcools tertiaires ne determinent mSme aux 
fortes concentrations qu’un efiet anesthesique de courte duree. La corabi- 
naison de ces isomferes entre eux determine un efiet synergique, parexemple 
le melange des composes I et Xlll des auteurs exerce une action bien plus 
intensive que celle des composan's. P. B. 

I,a laroca'iue, un uoiivel anesthesique local. Fromherz {K.].Arch. f. 
exp. Path. u. Pharin., 1930,158, p. 368-380. — Etude d’un nouvel anesthesique 
local, la larocaine, de formule : (CMP) ““N. CH'C (CIP)CH’OOC. HGl. 
Activite anesthesique deux fois plus forte que celle de la cocaine sur la cornee 
du lapin et aussi forte que celle de la novocaine sur les nerfs sensitifs de 
grenouille, toxicite generate un peu plus faible que celle de la cocaine. La 
larocaine paralyse d’une facon reversible le emur isole de grenouille. Elle est 
un peu moins fortement hemolytique que la novocaine. Elle est resorbee jiar 
la vessie quoique un peu moins que I’alypine. La mort se produit chez le 
lapin et le chat par arret respiratoire. En injection lente, chez le lapin, la 
toxicite pour le coeur et la circulation est nettement plus faible, et chez le chat 
plusieurs fois plus faible que pour le centre respiratoire. Par la respiration 
artificielle les actions toxiques sont tout 4 fait reversibles. Chez le lapin la 
respiration naturelle se relablit, ainsi que le cceur chez le chat, apres arrSt 
complet. Ce nouvel anesthesique local n’a pas d’action irritante. P. B. 
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Les actions periph6riqucs de la cocaine et leur signification 
pour I’explication de la mastication de la coca paries Indiens. 
Jacobj (G.) Arch. exp. Path. u. Pharm., 159, p. 49S-51S. P, B. 

Un nouvel anestli6sique local de la s«5rie de la novoeaine, la 
pantocaine. Fussganger (R.) et Schaumann (0.). Arch. f. exp. Path. u. Pharm., 
193t,160,n“ 1, p. S3-63.- Lapanlocaine(p. n.butylaminobenzoatedu dim^thyl- 
amino-6tbanol) prSsente sur le nerf seiisitif une activite anesth^sique tb fois 
plus forte que celle de la novoeaine et nettement plus persistante; sur la 
cornde dulapin activite 10 fois plus forte que celle de la cocaine, pas d’action 
irritante. Sur le coeur de grenouille la pantocaine supprime la conduction 
des excitations a la concentration de 10-\ Sur les vaisseaux, action antago- 
niste de celle de I’adrdnaline, mais plus faible que celle de la novoeaine. 
Toxicity 2 1/2 a 3 fois plus forte que celle de la cocaine; par la voie sous- 
cutan^e toxicite 20 fois plus forte que celle de la novoeaine. L’addition 
d’adrenaline diminue la toxicity de la pantocaine d’un peu moins de 1/5. 
Movt par paralysie respiratoire. P. B. 

PropF‘i6tes anestli6siques locales de I’ether benzoyl^ du p. 
a,mino-dimethyl-diethyl-amiuo-propanol (larocaiiie). Arch. f. 
exp. Path. u. Pharm., 1931, 161, p. 206-213. — La larocaine supprime la con- 
ductibilite du nerf sensible k la concentration de 0,08 “/o et celle du nerf 
moteur i la concentration de 0,085 ”/o> anesthesie la comee fi la concen- 
tiation de 0,123 “/o et n’est pas irritante, la durde de son action est renforc^e 
par I’adr^naline. Elle presente une action vasoconstrictive sur les vaisseaux 
periph^riques; la dose rnortelle est de 200 milligr. par kilogramme chez le 
cobaye. P. B. 

Pharmacologic de quelqucs d6riv«;s du chloral el de riir6- 
thane. Frakklin (K. J.). J. Pharm. exp. Ther., 1931, 42, p. 1-7. — Etudes 
des derives suivants du chloral et de I’urethane : CHCi'CH'NllCOOCH’; 

CHG1*G1P,\11G00C”-H“; GHCPGH'.NHGOOG’H’; GHGPGH'MHCOOG^H”; 
GllGl-GH^NHGO.NHAc; GGPGH(OAc)NllGOMHAc. 

Ellets chez la souris analogues a ceux du chloral et de Fur^lliane. Les doses 
minima mortelles de ces corps, chez la souris, par voie pAriton^ale, sont 
toutes plus faibles que celles de I’ur^thane, mais quelques-unes plus faibles, 
d’autres plus 61evdes que celles du chloral. P. B. 

Sur la signirication de la i-^action actuclle du milieu pour 
I'action des toxiques. I. Modifications de I’action du chloral et 
du camphre sur le coeur isole de la grenouille sous I’influencc 
de la concentration des ions. Schmelew (K. A.). Arch. exp. Path, u, 
Pharm., 1930, 158, p. 65-75. — L’action depressive du chloral a 1 /1.000 sur la 
frequence des contractions du coeur isole de grenouille est renforcee par 
I’augmentation de la concentration des ions H, I’amplitude est d’abord aug- 
mentee, puis diminu6e. Le retablissement de I’activit^ cardiaque apr^s action 
du chloral a 1/1.000 est plus facile en zone alcaline, plus difficile en zone 
physiologique normale et ne se fait pas en zone acide. L’action dSprimante 
du camphre sur la frequence cardiaque se manifeste dans toutes les zones 
de pH et augmente avec I’augmentation de I’aciditS, le rdtablissement du 
coeur est ensuite plus facile en zone alcaline et est tr6s faible en zone acide. 

P. B. 

Action hypothermique synergique de I'association hydrate 

Bcll. Sc. Phar.v. (Novembre 1932). iO 
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de cli!oi*al-aiitipj'riiie et son mecanisme. Rentz (E..). Arch. f. <‘\p. 
Path. u. Pharni., aout 1931, 161, n““ 4 et 3, p. 379-399. — Action hypotlier- 
mique synergique de [’association des doses moyennes (voie sous-cutan6e) de 
chloral et d'antipyrine, chez le cobaye; effets beaucoup moins nets chez le 
lapin, parfois m6me, dans certains cas, chez cet animal, apparition d’une 
action antagoniste, les effets de potentialisation de I’aotion hypothermique 
chez le cobaye, ainsi que les effets antagonistes chez le lapin, sent condi- 
lionn^s par le caractfere convulsivant des ellets de I’antipyrine et I'action vaso- 
motrice du chloral. P. B. 

Emploi du diallylbarbiturate de pyrainidon pour I'anesth^sie 
des petits animaii.^ de laboratoire. Vaciier-Collomb (R.). C. R. Sac. 
Biol., 1931, 108, p. 981-982. P. B. 

ISnr I’action pbarmacodynamiqiic da luminal. Cohen (E. I.). 
Arch. [fit. Pharin. et Ther., 1931, 40 ,p. 22.3-230. — Action amphotrope avec 
predominance vagotrope exerc6e par le luminal sur le systfeme nerveux veg^- 
tatif; hypersensibilisation du rSllexe vasculaire du sinus carotidien. l>ai's 
I’^pilepsie oit 4 cause de I’hyposensibilitS du sinus se produit un des4quilibre 
dans la circulation encephalique, le luminal agit en rapprochant de la nor- 
male la sensibility abaissyedu sinus et consycutivement il retablit Pyquilibre 
de la circulation encyphalique. La bradycardie et I’hypotension produites par 
le luminal sont probablement dues a son action sur le sinus carotidien et le 
systeme nerveux vygytatif. P. B. 

Anesth^sie des poissons par- I’ainytal. Keys (A. B.) etJWELLS (N. A.). 
J. Pharm. exp. Ther., 1930, 40,' u” 1, p. 115-128. — Anesthysie compiyte des 
poissons par I’injectionintrapyritoneale.d’une solution alcaline d’amytal diluee 
dans la solution de R[nger. Ralentitsement des mouvements respiratoires et 
diminution de la consomination d’oxygene pendant la duree de I’anesthysie. 

P. B. 

Effets des liypnotiques barbituriqucs sur le m6tabolisme 
basal cbez riiomme. Anderson (II.), Chen (M.-Y.) el Leake {C.[).),J.Pharui., 
exp. Ther., 1930, 40, p. 215-228. — Diminution du mytabolisme basal chez 
I’homme aux doses thyrapeutiques. P. B. 

Ee dial anesth6sique cbirurgical pour les operations neuro- 
logiques; observations sur la nature de son action. Pulton (J. F.), 
Liddell (E. G. T.) et Riocii (D. Mck.). J..Pharm. exp. Ther., 1930, 40, p. 423- 
432. — Le dial est un excellent anesthysique pour les opyrations chirurgi- 
cales, en particulier pour les opyrations neurologiques. L’ecorce cyrebrale 
motrice du singe reagit 4 I’excitation electrique mSme sous une narcose pro- 
fonde au dial. Ce corps produit uii etat tout a fait analogue au sommeil. Le 
siyge de son action se trouve au niveau des noyaux profonds, principalement 
au niveau de rhypothalamus et du bulbe. P. B. 

Administration orale, i-eetale et intraveineuse de I’amytal 
sudique. Swanson'(E. E.) et Shonle (H. A.). J. I’harin. exp. Ther., 1931, 41, 
n” 3, p. 289-306. — Dose mortelle moyenne de I’amytal sodique chez le 
chien de 125 milligr., 200 milligr. et 70 a 75 milligr. par kilogramme par les 
voies buccale, rectale et intraveineuse respectivement. Dose minima hypno- 
tique (sommeil lOger) de 20 a 25 °/o de la dose toxique respective pour ces 
dilferentes voies, et dose minima anesthesique (sommeil profond) de 55 “/o. 

P. B. 
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La picratoxine, antidote ^ans I'intoxicatinn aigae barbitu- 
rique. Maloney {A. (il. H.) et Tatum (A. L.). J. Pharm. exp. Ther.. 
1931,41, p. 465-482. — Bons effets antidotiques des injeetioas intraveineuses, 
intramusculaires ou sous-cutan6es de picrotoxine dans I’intoxication aigue 
par I'amytal, le pemo&tone ou le nembutal. P. B. 

Effet de I'anij-tal sue l’excr6tion de I’eau. Mahx (H.). J. Pharm. 
exp. Ther., 1931, 41, p. 483-490. — Puissant effet antidiuretique de I’amytal 
chez le chien. P. B. 

Effet du luminal sodique et aiitagonisme de la morphine et 
du luminal sodique et de I’extrait pituitaire sur I’intestin intact 
chez les chiens non anesth6si6s. Gruber (G. M.), Crawford IW. M.), 
Greene (W. W.) et Braver (G.’S.). J. Pharm. exp. Ther,, 1931, 42, p. 27-84. 
Les fortes doses de luminal sodique, injecWes dans les veines du chien non 
anesth6si6, determinentla plupart du temps un abaissementdu tonus g^ndral 
de I’anse de Thiry-Vella de I’intestin. Action antagoniste de la morphine vis- 
a-vis de cet effet du luminal sodique; d’autre part, le luminal sodique abaisse 
la plupart du temps le tonus geniral de I’intestin augments par une injection 
prealable de morphine. La morphine augmente le tonus de I’intestin mSrae 
si celui-ci a 6t6 abaisse par une injection pr6alable d’extrait pituitaire. 
L’extrait pituitaire abaisse temporairement le tonus de I’intestin augmente 
par I’injection de morphine. P. B. 

Intoxication barbiturique elironique experiinentale. Servers 
(M. H.) et Tatum (A. L.). J. Pharm. exp. Ther., 1921, 42, ii“ 2, p. 217-231. — 
Au cours de I’intoxication barbiturique chronique chez le chien, on constate 
tout d’abord un leger degre d’accoutumanoe, puis un dtat slationnaire, suivi 
d’une phase d’intolerance. Apparition de lesions du systbme nerveux central 
en rapport avec les progrfes et la symptomatolog'ie de I’intoxication barbitu¬ 
rique. P. B. 

Etude du sommeil, prodiiit par les bypiiotiques, par la 
metbodc de la resistance 61ectrique de la peau. Richter (C. P.). 
J. Phaiin. exp. Ther., 1931, 42, p. 471-486. — Le sommeil d6terminA par les 
hypnotiques (paraldehyde, chloral, amytal et somuifene) s’accompagne d’une 
grande augmentation de la resistance eiectrique de la peau des pattes du 
chat. P. B. 

Iiiltueuce du veronal sodique sur les reactions des lapins 
iiormau.x au.x doses successives d’insuliiie. Jackson. J. Pharm. 
exp. Ther., 1931, 43, p. 277-285. — Le veronal augmente la dose convulsi- 
vante d’insuline et sa dose mortelle. p. r. 

Effet de llamytal sur le systeme nerveu.v aiitonome mis en 
evidence par son action sur les glaudes sail va ires. Sta vraky (G . 'lAh). 
J. Pharm. exp. Ther., 1931, 43, p. 499-508. — L’amytal, aux concentrations 
anesthesiques (0 cnP 5 par kilogramme), aqit d’une fagon marqube sur I’innc- 
vation parasympathique de la glande sous-rmaxillaire du chien. L’effet secie- 
toire de I’excitation de la corde du tympan et Taction de la choline et de 
Tacetylcholine sont diminues et meme completernent supprim^s.par les fortes 
doses. L’innervation s^cr^toire sympaihique de la glande est aussi troublde, 
inais d’une facon moins intense. ApiAs paralysie presque complete de la 
corde du tympan par Tamytal el suppression de Teffet secretoire habituel de 



628 BIBLIOGRAPHIE ANALVTIQUE 

I’ac^lylcholine, la glande repond par une secretion prompte et abondante de 
salive aux doses moyennes de pilocarpine introduites par voie veineuse. Les 
doses subliminairesd’esdrine r6tablissentaune certaine etendue Taction s4cr6- 
toire des nerfs parasympatbiques paralyses par Tamytal; elles augmentent 
aussi lemporairement la frequence cardiaque et ^Ifevent la pression arte- 
rielle. La vasodilatation qui se produit pendant Texcitation de la corde du 
tympan est ditninude, mais non compliitement supprim^e, par Tamytal, 
tandis que Teffet vasoconstrioteur de Texcitation du sympatbique est tres 
diminu^ et parfois supprimfi a la fin de Texperience. Avec les doses Ires 
fortes d’amytal utilisees dans ces experiences, la mort de Tanimal se produit 
au bout de quelques heures par choc circulatoire avec chute progressive de la 
pression sanguine et diminution de Tactivite cardiaque. P. B. 

I>ur6e de I'action des hypuotiques baebituriques, base de 
classilieation. Fitch (R. 11.) et Tatum (A. L.). J. Pharm. exp. Thor., 1932, 
44, p. 32b-33o. — Determination des toxicites de 12 corps de la serie bar- 
biturique par voie peritondale chez le lapin et le rat et par voie buccale chez 
le lapin. En donnantune proportion constante de la dose minima mortelle 
de chacun d’eux, la dui-ee d’action de ces corps varie nettement. Chez le 
lapin le rapport buccal et peritoneal des toxicites varie consid6rablement 
pour certains membres de la serie. Pour certain d’entre eux difference sem- 
blable dans le rapport des doses buceales et intraveineuses. 

P. B. 

La picrotoxine, antidote dans I’intoxieation aig;ue barbitu- 
rique en aetion prolongiSe. Maloney (A. H.) et Tatum (A. L.;. J. Pharm. 
exp. Ther., 1932, 44, p. 337-352. — La picrotoxine abrege le temps de recupe¬ 
ration aprfes doses subiethales de derives barbituriques, elle sauve souvent 
Tanimal aux doses mortelles lirainaires et aux doses plus elevees elle allonge 
la duree de survie. ' P. B. 

Influenee du luminal sodique sui* I’aetion cardiaque de 
Fextrait pituitalre. Raginsky {B. B.) et Stehle (R. L.). J. Pharm. exp. 
Ther., 1932, 44, p. 385-391. — La depression cardiaque produite par la retro- 
pituitrine est tcfes augmentee par la presence de luminal sodique. P. B. 

Addition de I’action de quelques analeptiques au m^dinal. 
Mehl (W.). Arch. exp. Path. u. Pharm., ]\im 1930, 151, n” 152, p. 41-4-8. — 
Les petites doses de medinal ne modifient pas la toxicite de la cafeine, mais 
diminuent la dose toxique du camphogene et eievent nettement celle du car- 
diazol. P- B. 

Diminution de la pression osmotique dans le serum par les 
narcotiques et les liypnotiques. Bonsmann (M. R.) el Brunelli (B.). 
Arch. f. exp. Path. u. Pharm., 1930, 156, p. 123-130. — La determination de la 
pression osmotique du sdrum des chiens apres administration de luminal, 
d’dther, de pantopon et de chloral, met en Evidence par rapport au taux de 
Tinhibition de la diurfese un abaissement de 78-184 mm. d’eau. Get abaisse- 
ment n est pas du 4 une diminution dn taux des albumines lotales du serum. 
Les filtresde membrane ne sont pas rendus permeables aux albumines par Ic 
luminal. Tether et le chloral. T. B. 

Action des hypuotiques sur le voinissemeiit cliez le pigeon. 
Averbuch (S. II.). Arch- 1. exp. Path. u. Pharm., 1930, 157, p. 342-363. — Les 
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hypnotiques corticaux (chloral, paraldehyde, bromure et urethane), n’ontpas 
d’action sur le voinissement determine chez le pigeon par I’injection intra- 
veineuse de teinture de digitale. Leu hypnotiques mesocephaliques (alcool 
triohloro-isobutylique, nautisan, luminal, veronal, somniftne), ainsi que la 
morphine, la codeine etle pantopon qui agissent a la fois sur I’ficorce c4r6- 
brale etle m6soc4phale, suppriment le vomissement digitalique. Laval6riane, 
qui exerce une action sedative corticale et une faible inhibition des centres 
mesocephaliques, se place entre les deux groupes precedents d’hypnotiques, 
elle exerce en effet une action antivomitive nette, mais faible. 

L’atropine ne supprime pas le vomissement digitalique du pigeon. 
P. B. 

Comparaisoii <le I'aclioii des iiarcotiqiics sur I'lntestin et 
I’animal entier. Prey (E.). Aveh. f.exp. Palh.u. I'liarm., 1931,159, p. 162- 
171. — Les doses narcotiques pour 1.000 cn.’ de bain pour I’intestin isole de 
cobaye sont frequemment au-dessous des doses narcotiques par kilogramme 
d’animal. Quand on compare les hypnotiques les uns aux autres, en les ran- 
geant par ordre d’activite sur I’tntestin isol6 d’une part, et sur I’animal entier 
d’autre part, on obtient des series dilTdientes. Activity beaucoup plus faible 
sur I’intestin des d6riv6s barbituriques. Pas de diHArences au point de vue 
activite intestinale entre les hypnotiques corticaux et ceux du tronc cerdbral. 
Dilfdrences dans I'intensitd de Paction des derives barbituriques, suivantla 
reaction du bain, conditionnde par la solubilile differente de ces corps dans 
les solutions acide etalcaline, Pactivitd ^tant plus marquee en solution acide. 
De mOme, le luminal est plus actif chez Panimal entier apres administration 
d’acide. P. B. 

Recherclies sur le renforcement de la narcose aprfes extir¬ 
pation du cerveau. Essen (K. W.). Arch. f. exp. Path. ii. Phanu., 1931, 
159, 11“ 3, p. 387-400. — Le renforcement de la narcose des grenouilles privdes 
d’hSmispheres cdr^tirnux n’apparait que pour la narcose du cerveau moyen. 
II attaint environ 60 “/o pour Purethane, Palcool ethylique et le MgCP. La 
narcose par le veronal n’est pas renforc6e. Les narcotiques du tronc cerebral 
(vdronal et Mg.Ci’) prdsentent une affinity plus grande pour le bulbe que les 
narcotiques corticaux. La narcose profonde se poursuit differemment chez la 
grenouille et les animaux a sang chaud, car, chez la grenouille, le centre res- 
piratoire est paralyse avant la moelle. On ne doit done pas comparer P6tendue 
de la narcose chez les animaux a sang chaud et a sang froid. Le point 
d’attaque principal de la narcose par le Mg est central. P. B. 

Sur I’action cardio-vasculaire experiuientale de la papa¬ 
verine. Mercier (F.). C. It. Soo. BioL, 1931, 108 p. 977-980. — La papa¬ 
verine exerce sur Pappareil cardio-vasculaire des elfeis qui ne sont pas uni- 
quement d’origine musculaire comme on Pa pretendu. A .la dose de 5 milligr. 
par kilogramme, par voie veineuse, elle provoque chez le chien chloralosd 
une hypotension primitive, suivie rapidement d’une phase de vaso-constric- 
tion et d’hypertension. Cette phase hypertensive secondaire est augmentee 
par Patropinisation et supprimee par Pinjection prfialable d’yohimbine; elle 
est vraisemblablement due a une excitation du systeme sympathique. 

P. B. 

Resistance a la morphine dans I'ureinie experimentale. 
Mackay (E. M.) etMACKAY(L. L.).J. Pharin. exp. Ther., 1930,40, p. 207-214. — 
La tolerance ala morphine introduite par les voies sous-cutande, intrap^ri- 
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ton^ale, intraveineuse ou stomacale est augment^e au couts de I’urSmie 
experimentale provoqu6e par la double n^phreclomie chez le rat blanc. Le 
m^canisme de cette augmentation de resistance a la morphine est inconnu. 

P. B. 

Etude de I’effet de la morphine sur le centre respiratoire. 
Malo.ney (A. H.) et Tatum (A. L.). J. Pharin. exp. Ther., 1930, 40, p. 291-304. 
— L’action depressive respiratoire exercde par la morphine est plus intense 
chez les animaux anesthesies avec les hypnotiques de la sArie barhiturique 
qu’avec FurAibane, le chloral ou I’avertine. P. B. 

L’action calorig6ne de la morphine montree par les etudes 
d’addition. Babbour (H. G.), GRBe&(D. E.) et Hunter (L. G.). J. Pharm. exp. 
Ther., 19M), 40, p. 433-450. — Elevation du melabolisme basal des chiens 
soumis. 4 la morpliine pendant quelques semaines, inversement diminution 
du mAtabolisme basal par la suppression de la morphine. P. B. 

Tolerance a rapomorphine et ses relations avec la tolerance 
d. la morphine. Tui (F. C.). J. Pharm. exp. Ther., 1931, 41, p. 71-82. — 
Les chiens accoutumAs k I’apomorphine prAsentent une accoutumance 4 son 
action vomitive mais pas pour ses autres elTets stimulants. Les animaux 
accoutunjAs 4 I’apomorphine deviennent tolArants vis-arvis de Faction vomitive 
de la morphine et vice versa. Une tolerance croisAa analogue ne s’observe 
pas par centre ou esttrAs faible pour les auttes actions de ces alcaloides. Les 
chiens tolArants vis-4-vis de la morphine ou de Fapomorphine ne sont pas 
tolArants vis-i-vis de Faction vomitive de la pilocarpine. P. B. 

Experience de demonstration de l’activR6 Elective de la mor¬ 
phine et de la strychnine. Dhagstedt(G. A.). Mullemx (K. B.), Ke.ar.ns(J.E.), 
Webb!(W. W.) et WiLEN (G. J.). J. Pharm. exp. Ther., 1931, 41, p. 379-381. — 
Par des expAriences de circulation croisee chez le chien, les auteurs monlrent 
que la dApression respiratoire morphinique ne se produit que quand la mor¬ 
phine peut gagner le cerveau et les convulsions strychniques que quand la 
strychnine peut gagner le tronc de Fanimal. P.- B. 

Rapports de I'aceoutumauce acquise a la morphine et de la 
eortico-surr^nale. Mackat (E. M.). J. Pharm. exp. Ther., 1931, 43, p. 31- 
60. — L’administration de morphine au rat blanc dAtermine une hypeiirophie 
des surrAnales portant principalement sinon exclusivement sur la substance 
corticale. Relation nelte entre la dose de morphine atteinte et Faugmenta- 
tion de la tolArance 4 la morphine d’une part et I’hypertrophie surrAnale 
d’autre part. Gependant ces facteurs peuvent Atre indApendants les uns des 
autres. P. B. 

Action de la papaverine sur I’aetivit^ musculaire du tube 
digestif. Gross (E. G.)et Slauhmte»(D. W.). J. Pharm. exp. Ther., 1931, 43, 
p. 551-362. — Sur Festomac la papavArine agit comme la morphine sur la 
musculature gastrique, elle diminue le tonus et snpprirae les ondes pAristal- 
tiques. Sur I’intestin grAle, les, injections sous-cutanees, intramusculaires et 
intraveineuses del 4 10 milligr. par kilogramme de papavArine ne modifient 
pas la motilitA de Fintestin grAle. Seules les injections intraveineuses de 
papavArine aprAs morphine peuvent montrerune action antagoniste entre ces 
deux alcaloides, mais Feffet antagoniste dure peu de temps. Sur le cdlon, la 
papavArine diminue la frequence des ondes toniques sans changer le niveau 
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g4n6ral du tonus. Get effet sur le cfilon est comparativemont; leger, il se pro- 
4uit quand la papaverine est injectee par vole veineuse pendant I’excitation 
produite par la morphine. P. 13. 

Coutribution & la pharmacologie' de la psctidb-morphine. 
Travell (J.j. Pharm. exp. Tlwr., 1932, 44, p. 123-150. — Etude de faction 
du tartrate acide de pseudo-morphine aux doses de 0,1 h ISO milligr. par 
kilogramme chez la grenouille, le lapin, le chat et le chien, par voie buccale, 
sous-cutanee, intramusculaire et intraveineuse. Inactivite par voie buccale et 
sous-cutanee, mSme aux doses fortes, action seulement parvoies intramuscu¬ 
laire et intraveineuse, analogue a celle de la morphine. Naus6e rapide, sali¬ 
vation et defecation (lapin, chat et chien); vomissement immediat et prolongs 
et diarrhee souvent sanguinolente (chien); chute marquee de la pression san¬ 
guine aprfes les faibles doses initiales et souvent pas de changements de la 
pression sanguine apres doses fortes continuees (chat, chien); excitation de 
la respiration avec depression consecutive et mort par paraljsie respiratoire 
(lapin, chat et chien); convulsions (lapin); sommeil et depression musculaire 
(lapin, chien;. La pseudo-morphine differs de la morphine en ce qu’elle pro- 
duit hahituellement de la depression chez le chat; elle accelfere le coeur du 
chien et ne produit pas de narcose complete chez aucun des animaux stu¬ 
dies. Elle doit agir directement sur les centres de la respiration, de la d6f6- 
cation et du vomissement dans le bulbe. P. B. 

Sur la question de i’action de I’extrait du lobe post^Henr 
d'hypopliyse, dc la morphine et de la caf<^ine sur I’activit^ des 
reins. Sager (B.). Arch. f. exp. Path. ri. Pharm., 1930, 153, p. 331-346. 

P. B. 

Rapports enti'e la diur6se et la concentration du sang sous 
t’influence du elilor6tone et de la morphine. Hicks (C. S.) et 
Smirk (P. H.). Arch. f. exp. Path. a. Pharm., 1930, 156, p. 103-116. — Lladmi- 
nistration per os de 75 cm* d’eau cbez le lapin (dans 19 cas sur 20) a d4ter- 
min4 unc dilution du sang d'environ 5 a 15 “/o. Les auteurs ont dStermin^ 
cette dilution par le dosage de la teneur en fer du sang total etpar I’h^mato- 
crite. La teneur en chlore du plasma par rapport au taux du fer est beaucoup 
moins inodifiee. La grande partie de I’eau resorb4e se U-ouve dans le plasma 
sanguin, dans les conditions d’exp4riences. L’administration, de chlorStone 
per os determine chez le lapin dans les experiences de dilations sanguines 
pr^cedentes une concentration du sang, la concentration dasang revient^ la 
normale. La morphine ne determine pas chez le lapin h L’inverse de chez le 
chien d’inhibition de la diurese, la concentration par rapport aux Wmoins est 
tres faiblement 4l6v4e. P. B. 

Action des derives de I’opium sur la diui'itse du chien et 
remarques sur raccoutumancc a ces derives. Bq.nsmann (M. R.). 
Arch. f. exp. Path. u. Pharm., 156, p. 146-159. — La morphine, le pan¬ 
topon, la narcophine, feucodal, fac6dicone, le dicodide et la codeine inhibent 
la diurfese du chien pendant au moins vingt-quatre heures. La papavdrine ne 
modifie pas la diurese. Phenomfenes rapides d’accoutumance avec la mor¬ 
phine, feucodal, facedicone; pas d'accoutumance ^ ce point de vue avec la 
codeine et le dicodide. P. B. 

Hypnotiques et diurfese chc* le chien. Bo.\3.makn (M. R.). Arnh. . 
exp. Path. u. Pharm., 1930, 156, p. 160-175. — Les hypnotiques corticaux 
(alcool, paraldehyde, chloral, hedonal, avertine), 4 finverse des hypnotiques 
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m^socephaliques (chloretone, luminal, sandoptal) ne determinent, le plus 
souvent, pas d’intiibition netle de la diurfese aqueuse chez le chien. Une 
l^gere anesthesie a Tether pendant un quart d’heure k une demi-heure 
diminue la diurese aqueuse pendant vingt-quatre k quarante-huit heures- 
comme la narcose k I’avertine. Les actions antidiur^tiques et narcotiques des 
hypnotiques ne sont done pas parallfeles. P. B. 

Sur l’hypersensibilit6 a la douleur par les hypnotiques et son. 
influeneiation. Contribution au ni^canisme de I’action de la 
morphine. Silveb (S.). Arch. f. exp. Path. u. Pharin., 1930, 158, p. 219- 
232. — Le pernoctone determine chez le lapin un elat d’hypersensibilite 
marque aux excitations douloureuses; cet 6tat est provoque par les doses qui 
sont plus faibles que les doses hypnotiques. Cette hypersensibilit6 se mani¬ 
festo aussi chez les animaux ayant subi I’ablation de I’ecorce cer6brale, ces 
animaux dorraent aussi avec des doses plus faibles 4e pernoctone que les 
animaux normaux. L’atropine, la scopolamine et I’hyoscyamine augmentent 
I'activite hypnotique du pernoctone. La morphine supprime I’hypersensibilitd 
determin^e par le pernoctone; la codeine, I’eucodal, I’apomorphine, la 
cafeine, le cardiazol et I’euphylline ont la mSme action, mais des doses plus 
61ev6es sont nfices'aires; la thebaine et la papaverine sont inactives a ce 
point de vue. Le m^canisme de I’hypersensibilitfi par le pernoctone est con- 
ditionne par une Elevation de I’excitabilite du pseudo-centre de la douleur 
subthalamique. La morphine et les autres substances actives k ce point de 
vue suppriment la reaction du pseudo-centre de la douleur subthalamique aux 
excitations douloureuses par le declenchement d’une inhibition corticale. 
Cette inhibition coiticale peut^tre de nouveau supprimee par certains hypuo- 
tiques corticaux comme la paralddhyde et le chloral. La combinaison du per¬ 
noctone et de la morphine et de I’atropine, ou de la scopolamine et de 
I’hyoscyamine, donne d’excellents resultats en clinique, elle provoque un 
sommeil paisible et profond sans hyperexcitabilit6 r^flexe et la dose n^ces- 
saire de morphine est notablement diminu6e. P. B. 

Action de la morphine sur la temperature du corps. Itecher- 
ches sur les lapins normaux. Girndt (0.) et Lipschitz (W.). Arch. f. 
exp. Path. u. Pharin., 1931, 159, p. 249-258. — Forte action hypothermique 
de la morphine chez le lapin normal aux doses sous-cutan6es de 1 4 20 niilligr. 
par kilogramme. Pas de ph^nomfenes d’accoutumance des reactions ther- 
miques et respiratoiresci la suite des injections repdWes de morphine, mais, 
par centre, affaiblissement de Paction sur les rellexes de situation du corps et 
labyrinthiques avec la repetition des doses. P. B. 

Influence de I’acidose et de I’alcalose sur la paralysie de la 
respiration chez les lapins soumis a I'aetion de la morphine. 
Anton (G.). Arch. f. exp.\Path. PAarm., 1931,161, p. 104-107. — La paralysie 
respiratoire ddclenchee chez le lapin par la morphine est nettement affaiblie 
par I’acidose et Palcalose artificielles. P. B. 

Dosag;e biolog:ique quantilatif de la morphine. Maier (L.). Ardu 
f.exp. Path. u. Pharin., 1931, 161, p. 163-172. — Presentation d’une m^thode 
de dosage biologique de la morphine basee sur la rdaction de Straub (la 
queue de la souris morphinis^e prenant la forme d’un S) permettant de 
caraetdiiser biologiquement jusqu’a 0 milligr. 02 de morphine. P. B. 

Pathog^nie de I'accoutumance a la morphine. Amsler (G.). 
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Arch. exp. f. Path u. Pharni., 1931, 161, p. 233-246. — La morphine est un 
poison 4 action phasique, les phases d’action paralysante suivant les phases 
d’action excitante. Etude des phenonifenes qui r^gissent I’accoutumance a la 
morphine. P. B. 

Itecherchesglyc^iniques chez I’animal aprfes administration 
de morphine et bases theoriqucs du traitement par I'insuline- 
glucose du morphinisme.ANTON(G.).^rc/j. /. exp.Path. u. Pharm,, 1931, 
161, p. 646-668. — Parallelisme chez le chien entre l’hyperglyc6mie declen- 
ch^e par une injection de morphine et I’abaissement du pH. L’hyperglycemie 
morphinique est diminuee et parfois mSme supprimee par une alcalose arti- 
flcielle. L’acidose qui se produit apres administration de morphine 4 la suite 
de la paralysie respiratoire n’est pas la cause de I’liyperglyc^mie. L’hyper- 
glycSmie morphinique n’est pas intluenc6e par I’administration conccmi- 
tante de pituitrine. La decapsulation, chez le cobaye comme chez le lapin, 
supprime Phyperglycemie morphinique. L’administration de glucose el de 
levulose determine chez les morphinises des elevations de la glycdmie com¬ 
parables 4 celles des diabetiques et des^hepatiques. P. B. 

f Pharmacologic de l’6thyif!ne-gIycol et de ses derives en rap¬ 
port avec leur constitution chimique et leurs propri6t<5s pl>}'- 
sico-chimiques. Von Oettingen (W. F.) et Jirouch (E. A.). J. Pharm. exp. 
Ther., aout 1931, 42, n" 3, p. 355-372. — L’ethylene-glycol et ses derives, le 
dieihylfeiie-glycol, rethyl-dielhylfene-glycol, I’ethyl-ethylene-glycol, I’acelate 
d’ethyl-ethylene-glycol, le 1-4 dioxan et le butyl-ethylene-glycol depriment 
les tissus musculaires et nerveux, sont hemolytiques et determinent une 
irritation locale plus ou moins marquee. L’inlensite des actions irritautes et 
deprimantesde ces corps est parallblea leur action precipitanle des proteines, 
4 la tension superflcielle de leurs solutions aqueuses, 4 leur coefficient de 
partage dans le systeme huile-eau et 4 leur stabilite chimique, en particulier 
vis-a-vis des processus oxydatifs. P. B. 

Propriet6s gen^rales, actions et toxicit6 du propylCne glycol. 
Setdenfeld (M. a.) et Manzlik (P. J.). J. Pharm. exp. Ther., 1932, 44, p. 109- 
121. — Comme solvant le propyl4ne-glycol prgsente les mSmes avantages que 
I’dthylene-glycol, il est en mSme temps beaucoup moins toxique et n’exerce 
pas d’effets cumulatifs; I’irritation locale est cependant un peu plus marquee. 

P. B. 

Sur la neutralisation du sulfate de strychnine. Mani (A. C.). 
C. R. Soc. Biol., 1931, 107, p. 695-696. — La neutralisation du sulfate de 
strychnine, chez la souris, par Faction conjointe de Fadr^naline et des pig¬ 
ments biliaires, n’est pas due seulement 4 unesorte de phdnomene de collage 
sur les pigments de la bile, mais il faut admettre en outre une oxydation de 
Falcaloide, que rend possible la presence d’une substance tres oxydable 
comme I’adrdnaline. P. B. 

Etudes sur la physiologic du foie. XX. Fonction antitoxique du 
foie particuliCrement vis-a-vis dela stry«-hnine. Priestley (J.T.), 
Markowitz(J.) et Mann (F. C.). Amer. J. Physiol., 1931, 96, p. 696-708. — Le 
chien hepatectomise est un sujet ideal pour I’dtude de la fonction antitoxique 
du foie. Le foie arrSte immddiatement et detruit ensuite la strychnine 4 un 
degrd 41evd. P. B. 
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Dosage quaiititatirde petUesquantites de stpychniiic. Kolii(W.). 
Arch. exp. Path. u. Pharm., 1931, 162, p. 307-319'. — Presentation d’une 
methode de microdosage pour la strychnine. L'alcaloide est ppecipite de sa 
solution sulf'irique par une solution neutre de phosphomolybdate, le precipite 
centrifuge est traite par le reactif de .M.^xdelin (vanadate d'ammoniaque dans 
SO‘H* concentee) el litre co-lorimetriquement apres dilution avec de I’eau. 
L’erreur die la methode est d’environ 3 “ 'o. On peut doser des quaiifcites de 
strychnine base a partir de 0 milligr. 02. P. B. 

Caraet4risal»on de la strychnine dans les organes. Kolc (W.). 
Arch. /. exp. Path. u. Pharm., 'l931,' 162, p. 320-341. — Description d’une 
nouvelle technique permettant de retirer 90 ”/o de strychnine de 2 milligr. de 
strychnine dans 100 gr. d’organe. P. B. 

EfTets eoinhin^s des agents convulsivants. et de la ligature 
des. artferes e^phaliques cliez les chats. Coombs (H. C.) et Pise (F. H.). 
Amer. d. Physiol., 1932, 99* p. 521-525. — Les convulsions determinees par 
I’injection intraveineuse de monobroraure de camphre ou d’absinthe peuvent 
etre arret^es par I’occlusion des arteres c^phaliques si cette occlusion est pra- 
tiqu^e vingt a cinquante secondes apres L’injection de la drogue. P. B. 

ModiOeations de la r6ponse du nerf par la vcrsilrine, la pro- 
tov^ralrine et I'aconitine. Graham (M. T.) et Gasser (II. .S.). J. Pharm. 
exp. Ther., 1931, 43, p. 163-183. — L’effet de la ydratrine sur le nerf peut 6tre 
divisb en deux phases : la premiere phase raontre Teffet vbratrinique ty,pique : 
potentiel cons^cutif trfes augments et prolong^, avec prolongation dela phase 
supranormale et abaissement du senil d’excitation du nerf au repos. La 
seconde phase est produite par une iiitensite ou une duree d'action plus 
grande. La grandeur du potentiel, consecutif commence a diminuer etd’autres 
signes de lesions nerveuses se manifestent, tels qu’une diminution de la 
vitesse de conduction, une augmentation relative de la p^riode relractaire, 
une 6l6vatioii du senil d’excitatiou et une chute de la hauteur du sommet. 
Apr6s une p6riode d’excitation rapide, le potentiel d’action du nerf vera- 
trinis^ est augments et sa phase d’61^vation prolong.ee, de sorte que sou 
maximum tombe de 30 a 80 sigmas apres le choc. Le repos ramene le nerf a 
son 6tat ant^rieur. Pendant une periode d’asphyxie, le potentiel consecutif 
veratrinique est diminue; avec la readmission de I’oxyg^ne, le potentiel consii- 
cutif est augmente au-dessus de sa valeur initiale et prend la meme forme 
qu’aprfes une excitation rapide. Le refroidissement diminue le potentiel cons^- 
cutif veratrinique. Les anesth6siques (urethane, ether) peuvent augmeiiter ou 
diminuer I’amplitude du potentiel consecutif veratrinique, ils tendent a pro- 
longer la phase d’eievation du potentiel consecutif. La protoveratrine et 
I’aconitine determinent une prolongation du potentiel consecutif moiiis mar¬ 
quee que celle causee par la veratrine. P. B. 

Dosage phaiinacologique des solutions d’aeonitine. Brandt (W.). 
Arch. f. exp. Path. a. Pharm., 1930, 156, p. 203-210. — Description d’une 
technique de dosage de I’aconitine basee sur la comparaison des courbes de 
contraction de deux coeurs isoles de grenouille intoxiques 4 i’aide des solu¬ 
tions d’aconitine. Gomme solution de titre connu, I’autear a pris une concen¬ 
tration de nitrate d’aeonitine de 1 : 1.000.000 4 1 : 750.000, titre qui ob|ective 
le mieux les manifestations cardiaques caract4ristiques de I’aconitine. On fait 
varier la concentration de la solution a doser jusqu’4 ce qu’elle donne une 
courbe eardiaque identique 4 celle donnfie par la solution 4talon. P. B. 
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Action dc I'acoiiitine sur la regulation thermique. Thoma- 
MUELLER (F.). Arah. f. exp. Path. a. Pharrn., 1931, 161, p. 11-20. — Action 
biphasique de I’aconitine suivant la dose so nianilestant au point de vue des 
eflets sur les terminaisons norveuses sensibles, .sur la respiration, sur la tem¬ 
perature du corps et les ^changes gazeux du cobaye. P. B. 

Quinine et sang spienique. Binet (L.) et Fabre (H.). C. R. Soo. RioL, 
1931, 106, p. IH6-II18. — Quand le sujet est au lepos depuis un ceitain 
temps, le sang de la rate peut conlenir un taux de quinine double de celui 
du sang circulant du fait que ce sang est deux fois plus riche en hematies, 
elements sur lesquels la quinine a’est fixee. P. B. 

Dosage biologique des analg^siques et de lenrs eoinbi- 
naisons. Hesse (PI.). Arch. exp. Path. u. Pharin., 1930, 158, p. 233-246. 
— Description d’une technique de dosage biologique de Paction des analg(5- 
siques sur le cobaye el la souris basee sur les reactions des aiiimaux au pin- 
cement dans une region localis^e. Effets analgesiques nets d’apres cette 
methode des opiaces, de la pyrazolone et du para-amidophenol. Inactivite de 
quelques derives quinoliques, de Patophan et de Phexophati et du salicylate. 
Parmi des combinaisons analgesiques du commerce, aclivite des tablettes d* 
Treupel et du quadronal. Action plus faible de geloiiida aiitincuralgica et de 
titrelta anatgioa. P. B. 

Dosage biologique des analgesiques et de lenrs combi- 
naisous. II. Hesse (E.), Hoesler (G.) et Buehlrr (F.). Arch. f. exp. Path. n. 
Pharm., 1930, 158, p. 247-253. — Etude de I’aciion analgesique de certaines 
substances apres irritation localis4e chez le cobaye par application d’huile de 
croton. Action analgesique k ce point de vue des opiaces, de la pyrazolone, 
de Patophan et des salicylates, inactivite du para-amidophenol et de Phexo- 
phan. L’action de ces substances, a I’exception des opiaces, est due a un effet 
direct sur le foyer inflammatoire. Parmi les combinaisons analgesiques du 
commerce, action nette de gelmida antineuralgica, des tablettes de TReupel 
et dll quadronal. P. B. 

Recherches eomparatives sur la marge analgesique de 
difierents antipyretiques combines au.x bypnotiques. I. Combi¬ 
naisons avec le v6ronal. Pohle (K.) et SplECKER^^AN.^ Arch. /'. exp. 
Path. u. Phariu., 1931, 162, p. 685-703. — Etude de Panalg6.'ie d^termine'e 
par Passociation du veronal et des antipyretiques tels que le pyramidon, la 
quinine, la p-benacetine et Paspirine. L’addiiion de veronal renforce I'activit^ 
analgesique de la phenacdtine, de Paspirine et de la quinine, roais diminue 
cede du pyramiaon. Avec ces quatre types de combinaisons, augmentation de 
la marge analgesique, le quotient therapeutique le plus favorable est celui de 
la combinaison veronal-pheioacetine, puis verooal-quinine et veronal-aspirioe 
et eulin veronal-pyramidon, cette demiere combinaison est encore interes- 
sante malgre la diminution du pouvoir analgesique, a cause de la diminution 
importaiite de la toxicite. P. B. 

Recherches comparatives sur la marge analgesique de difUfe- 
rents antipyretiques combines anx bypnotiques. 1C Ui’ethane. 
PoHEE (K.) et Vogel (F.). Arch. f. exp. Path. u. Pharm., 1931, li62, p. 706-745, 
— L’addition d’urethane diminue la toxicite du pyramidon, de Paspirine et 
de la quinine et augmente celle de la phenacetine. Elle reafbrce Paction anal¬ 
gesique du pyramidon, de la phdnac^tine et de Paspirine et diminue celle de 
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la quinine. La marge analg6sique sous I’influence de I’ur^thane diminue pour 
la quinine et augments pour la ph6nac6line, I’aspirine et le pyramidon. La 
combinaison la plus favorable est celle de I’ur^thane et du pyramidon. 

P. B. 

Ilecherches comparatives sur la marge analg^sique de diff6- 
rents antipyr6tiques combines aux hypnoliqiies. 111. Combi- 
naisons avec le sulfonal. Pohle (K.) et Dittrich (P.). Arch. f. exp. 
Path. u. Pharin., 1931, 162, p. 716-726. — L’addition de sulfonal diminue la 
toxicitd de tous les antipyretiques ^tudi^s par les auteurs, principalement 
celle de I’aspirine et du pyramidon, elle diminue dgalement Taction analge- 
sique, principalement pour la pheuacetine; la marge analg^sique, de ce fait, 
n’est pas nettement augmentee. P. B. 

Caract6risatioii toxicologique de la clculine. Krayer (0.). Arch, 
f. exp. Path. u. Pharm., 1931, 162, p. 342-372. — L’auteur expose ses 
recherches toxicologiques pratiqu^es ii Toccasion d’une intoxication mortelle 
par la cicutine et conclut d’une longue etude qu’il n’existe acune base medi- 
cale ou toxicologique pour affirmer dans une intoxication le r6le de la 
cicutine. P. B. 

Propri6tes cicutiniques de quelques bases amim^es. Krayer (0.) 
et Roll (W.). Arch. f. exp. Path. u. Pharm., 1931, 162, p. 373-384. — La 
cicutine ne peut pas ^tre diff^renciee par des r^,actions chimiques des autres 
bases amine'es volatiles qui se formsnt au cours de la putrefaction. Ces bases 
comme la cicutine (isoamylamine, beta-phenyiethylamine, pyrrolidine) con- 
tractent aussi le rectus abdominis de la grenouille. Cette reaction biologique 
ne peut done servir 4 identifier la cicutine dans les cadavres. P. B. 

Repartition et excretion du clilorhydrate de cicutine. Thaddes 
(S.). Arch. f. exp. Path. u. Pharm., 1931, 162, p. 385-394. — Etude de la 
resorption, de la repartition, de la destruction et de Texcretion de la cicutine 
chez le cobaye par la methode de micro-sublimation. P. B. 

Contribution clinique et experimentale a ia pharmacologic 
de I’harmine. Mari.nesco (G.), Krkinoler (A.) et Scheim (A.), Arch. f. exp. 
Path. u. Pharm., 1930, 154, p. 301-310. — Confirmation de Taction favorable 
de Tharmine sur les symptdmes cliniques du syndrome de Parkinson. 
L’harmine determine, chez I’homme normal comme dans le parkinmnisme 
post-enc6phalitique, une augmentation de Texcilabilite de I’appareil vestibu- 
laire. L’abaissement de la pression sanguine et la bradycardie determin^es 
par Tharmine sont Texpression de Taugmentation de Texcilabilite du sinus 
carotidien. L'harmine sensibilise les reflexes dn sinus carotidien. Les reflexes 
vasculaires (reflexe oculo-vasculaire, reflexes par excitation par le froid, 
reflexe vaso-moteur de la contraction volontaire), qui sont anormaux dans le 
parkinson, sont favorablement influences par Tharmine. L’harmine diminue 
Thyperexcitabilite du systeme parasympathique desparkinsonienspost-ence- 
phalitiques et augmente Texcitabilite au-dessous de la normale du systeme 
sympathique. Sur le coeur isoie de grenouille, Tharmine exerce une action 
vagale diastolique qui est supprim6e par le calcium. L’harmine tend A 
ramener A leur valeur normale les chronaxies pathologiques des nerfs et des 
muscles dans le syndrome parkinsonien dans une mesure plus faible cepen- 
dant que la scopolamine. Sur la preparation neuro-musculaire isolee de gre¬ 
nouille, Tharmine determine une diminution des chronaxies musculaire et 



BIBHOGRAPHIE ANALYTIQUE 637 

nerveuse. La cbronaxie du muscle est beaucoup plus diminuee que celle du 
nerf. P. B. 

Action de I’adi'^naline en injection intraveineusc sur le 
coeur du iapin. Fibrillation cardiaque terminale. Etude 61ec> 
trocardiographique. Pbtzetakis (M.). C. R. Soc. Biol., 1931, 106, p. 883- 
887. — L’adr^naliiie, en injection intraveineuse chez le lapin, determine aux 
doses entre 1/50.000 jusqu’a 0,0005 par kilogramme,dans une premiere phase 
vagotrope, un ralentissement variable suivantla dose, avec troubles de I’exci- 
labilit6 et de la conductibilite (extrasystoles et dissociation auriculo-ventri- 
culaire). Cette premifere phase est suivie d’une acceleration relative (sans 
depasser le chiffre initial du rythme) et, d’une fa(;on generale, cinq a quinze 
minutes apr^s I’injeclion, le rythme revient 4 la norraale. Aux doses toxiques 
(entre 0,001 et 0,001 1/2 par kilogramme), on observe une acceleration du 
rythme dfes le debut, des alterations profondes du complexe ventriculaire k 
Pelectrocardiogramme, de la tachyarythmie auriculaire et ventriculaire el de 
la fibrillation auriculaire suivie d’une fibrillation ventriculaire terminale. 

P. B. 

Syncopes adrenaline-, mono-, di-, ettetra-chloromeilianiqucs. 
Hermann (H.), Pohtes (F.) et Jourdan (F.). C. R. Soc. Biol., 1931,107, p. 1541- 
1542. — Tons les derives chlores du methane, CH^CI, GH^CP et GCl* sont aptes 
a produire chez le chien la syncope mortelle par fibrillation ventriculaire 
quand on les associe a I'adrenaline. P. B. 

Kecherches exp6rimentales concernant Faction dc {’adre¬ 
naline sur la pression veineuse p^ripin^rique. Fillaret (M.), 
Justin-Besan’co.n (L.) et Cachera (R.). C. R. Soc. Biol., 1931, 108, p. 391-393. 
— La vagotomie et I’atropinisation suppriment seulement les denivellations 
systolo-diastoliques dedenchees par I’adrenaline, sans agir sur I’hyperten- 
sion des pressions arterielles generales et recurrentes, mais suppriment par 
centre I’hypertension veineuse adrei}alinique. P. B. 

Demonstration c.xp<^rimentale de i’inversion par la yohim¬ 
bine de I’action vaso-constrictrice de i'adrenaline. Raymond- 
Hamet. C. R. Soc. Biol., 1931, 108, p. 963-965. — Par des experiences de 
perfusion sur la patte posterieure in situ du chien, I’aiiteur montre qu’une 
dose d’adr6naline, qui provoque une vaso-constriction tresnette chez I’animal 
normal, provoque au contraire de la vaso-dilatation chez I’animal qui a ete 
soumis a Faction de la yohimbine. P. B. 

De I’action dc l’adr6naiine sur l’adr6naline-s6crction. Tour- 
NADE (A ). C. R. Soc. Biol., 1932, 109, p. 114-116. — L’adrenaline en injection 
intraveineuse a dose forte ne stimule pas I’adrenalino-secreiion. P. B. 

Les modiOcations de I’e.vcitabitit^ du nerf g-rand splaneii- 
nique sous I’infliience de I’adrenaline. Barry (D.-T.) et Chau- 
chard (A.-B.). C. R. Soo. Biol., 1932, 109, p. 281-283. — Toutes les fois que, 
par un proced,6 quelconque, on empeche le d^versement de la secretion glan- 
dulaire dans la circulation gdnerale, ce qui a pour effet d’abaisser la teneur 
en adrenaline dans le sang circulant, on note une augmentation de la chro- 
naxie du nerf splanchnique et de la constante de temps de I’appareil vaso- 
constricteur. Au contraire, lorsqu’on augmente le taux de I’adrenaline par 
injection de cette substance, on observe une diminution des deux constantes 
de temps. P. B. 
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Sinus caroUdicn, pressiou art^Helle c«5f>halique et frequence 
cariliaque. Rradycardie acli'^nalioiquc. Heymans (G.). Arch. int. 
Phuriij. et Tlwr., 1930, 39, »“ 3, p. 334-344. — La bradycardie adrenalinique 
primaire est d’origine r6(lexe et due k I’action de I’hypertension agissant sur 
les zones vaso-sensibles reflexogfenes des sinus carofidiens et des coeur-aorte. 

P. B. 

Etudes biochiniiques sin- I'eflet de Tatli-^iialine sur le in6ta- 
bolisme azot6 des lapins. Watkins (0.) et Smith (G. van S.). Amer. J. 
Physiol., 1931, 96, p. 28-34. — Les injections intramusculaires, sous-cuta- 
ndes et iotrapi^ritoneales de 0 railligr. 1 d’adr^naline d^termineut une eleva¬ 
tion marqude du sucre du sang et ensuite de I’uree sanguine chez le lapin. 
Pas de retention r^nale, comme le montrent les analyses d’urine pendant des 
experiences prolongees avec injections repetees d’adrdnaline. L’excr^tion de 
I’ur^e est mfeme augmentfie. L’^lAvation du taux de I’uree sanguine est done 
due a une action catabolique de I’adrenaline sur le metabolisme prot^ique. 
L’admlnistration intraveineuse de glucose aprfes I’lnjection d’adr^naline ne 
modilie pas I’elevation du taux de I'uree. L’administration de glucose et 
d'insuline apres adrenaline exagere et prolonge I’^ldvation du taux de I’ur^e 
sanguine. P. B. 

Action de I'atropinc et de I’adrthialinc sur le tonus srastrlque 
et l’hypermotiiit6 d6temiin6e par I’hypoglycemie iiisuliuique. 
Wilder" (R. L.) et Schlutz (F. W.). siiner. J. Physiol, 1931, 96, p. 54-S8. 
— L’hypermotilite de I’estomac du chien i jeun determinee par I’injection 
sous-cutaniie d'insuline est supprim^e et I’augmentation du tonus estabaissee 
par I’atropine aux doses physiologiques. Get elTet ne s'accompagne pas d’une 
elevation de la glycemie. MSme action de I’adr^naline. P. B. 

Action de I’adr^naline en rapport avec I’eflet de la pression 
Iiydi-ostatiquc sur la contraction du muscle cardiaquo. Gattell 
(Me K.) et Edwards (D. J.). Ainer. J. Physiol, 1932, 96, p. 637-661. — L’action 
stimulante de I’augmentation de la pression hydrostatique sur la tension 
d6velopp6e par le muscle cardiaque est augmentee par I’adrenaline. Gette 
augmentation est plus grande que la stimulation produite par Tadr^naline 
seule, indiquant une action synergique entre ces deux agents. Par Taction 
combinde de la pression (1.200 a 1.600 livres) et de Tadrdnaline (1 : 250.000) 
la valeur moyenne de la tension developp^e a 6te augmentee de 70,9 “/o dans 
le cas des oreillettes et de 121,4 “/o dans le cas des ventricules (experiences 
sur les oreillettes et les ventricules isoles du coeur de terrapin). P. B. 

Ueponse du tissu embryonnaire cai'diaque transplante a 
I'ndrenaline et a rac6tylolioIine. Markowitz (G.). Amer. J. Physiol., 
1931, 97, p. 271-275. — Etude de Taction de Tadienaline et de TacStylcholine 
sur la frequence du coeur desembryons de poulet. Les coeurs ont ete excises 
et etudies dans la solution de Locke ou explantes suivant la methode de 
Carrel et Maxi.mow. En geniiral TadrAnaline et Tacdtylcholine exercent leiir 
elfettypique sur lesembryons ages d’aii moins six jours. Beaucoup d’embryons 
dges de cinq jours ont des coeurs refractaires a Tadr^naline et 4 Tacetylcholine 
et Taction de ces substances est de plus en plus faible avec la diminution de 
Tage des embryons. P. B. 

La scii.sibiliMation de la repanse vasculaire a la « sympa- 
tliifie )i par la cocaine et TG-quivalence de la « sympatliine » 
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en adrenaline. RosenbLueth A.) et Schlossberg (T.). Ainar. J. Physiol., 
1931, 97, p. 36“)-374. — Le.s efTeis de sensibilisatiaa a radr^naliae exerces 
par la cocaioe sont d’autaat plus marquds que la dose de cocaine est plos 
dievee, dans les limites de la toxicite. La cocaine n’aiigmente pas I'action 
ancfeleratrice cardiaque de I’adrdnaline, mais sensibilise a sou action le 
muscle lisse. Similitude etroite de I’action seasibilisantc de la cocaine sur 
le muscle lisse vis-a-vis de I’action de I'adrenaline et de la sympatliine, I’adre- 
naline et la sympathine sont done probablement identiques. II fact injecter 
2 cm® 4 d’une solution d’adrenaline a 1/500.000, les premiers 0 cm® 6 a la 
vitesse de 0,1 par cioq secondes, les 0 cm® 9 suivants A la vitesse de 0,1 par 
dii secondes et les derniers 0 cm’ 9 a la vitesse de 0,1 par vingt secondes 
pour donner naissance k la m@me bl^vation de pression que cel'le determiiiee 
par une excitation d’une demi-minute du sympathique (qui libere la sympa¬ 
thine), la quantite totale d’adrenaline ainsi injectee est de 0 gr. 000005. 

P. B. 

Adrenaline et inetabolis^ine de I’e.vereiee. Ring (G. C.). Amer. J. 
Physiol., 1931, 97, p. 375-385. — Etude du metabolisme des rats pendant des 
periodes d’activite dans un moulin. Les faibles doses d’adr^naline (0,001 4 
0,002 milligr. pour 100 gr.( administr6es aux rats fatigues abaissent leur 
mdlabolisme respiratoire dans I’exercice. Ohez I’homme, comme chez le rat, 
des doses physiologiques d'adr^naline (0 milligr. 5 par sujet), administr^es 
apres fatigue, abaissent aussi le metabolisme respiratoire de I’exercice. Une 
dose dgale d’adr6nallne augmente le metabolisme de I’exercice sans fatigqe 
anterieure. L’adrenaline abaisse les quotients respiratoires de I’exercice. 

P. B. 

Ellet de l’a«lrei»aliMe sar le g’lycog^ne museulairc et liepa- 
tique. Sacks (.1.). Amev. J. Physiol., 1931,97, p. 467-472. — Le taux du glyco- 
g4ne des muscles dPs chats a jeiin depuis vingt-qiiatre heures est de 0,7 a 1,4 °/o. 
L'anestbesie barbiturique ne modifle sensiblement pas le taux du glycogene 
hdpatique au bout d’une beure et demie, mais le dimirme d’un quart en trois 
heures. Les fortes doses d’adr6naline diminuent considSrablement le taux du 
glycogene h^patique chez le chat, mais ne determinent qu’une faible diminu¬ 
tion du glycogene musculiiire. Les faibles doses d’adrenaiine determinent une 
diminution nelte du glycogbne h^patique sans effet appreciable sur le gly¬ 
cogene musculaire. P. B. 

8ensibili»«ation par la cocaine dii muscle gastniqae et iiterin 
a I’action inhibitrice de I’adrenaline. Rosenblueth (A.). Amer.Phy¬ 
siol., p. 186-193. — Etude de I’adion de la cocaine sur des effels 
produits par I’adrenaline sur le muscle intestinal et uterin isoie, resultats 
contradictoires, metbode inadequate. Par centre, chez le chat, la cocaine 
augmente les elfets inhibiteurs de I’adrenaline sur les mouvements de 
I’estomac in situ el de I’ut^i us non gravide in situ, sensibilisant ces muscles 
lisses. P. B. 

Eiretscliiini«|uesdel'injicclion intraveineiisie constantc d’adr6- 
nalinecbey. les eliiens. Samsox (P. C.) et Jaqobs{H. R. U.). Amer. J.’Phy¬ 
siol., 1932, 99, p. 433-443. — L’administration continue par voie veineuse 
d’adrdnaline dtitermine chez le chien une hyperglyc^mie el uiie glycosurie 
transitoires disparaissant en vingt-quatre heures. La glycemie te raaintient 
normale, si I’oa continue I’injection, meme si la vitesse de celle-ci est dou- 
hl6e, sans.glycosurie. L’arrSt de I'injection d’adrenaline, quand la glycemie 
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est normale, determine une hypoglycSmie brusque avec lent refour a la nor- 
male. Une nouvelle injection determine une seconde hyperglycemie, avec 
glycosurie, moins marquee que les premieres. P. B. 

Action des substances sympattioinini^tiqucs sue lamydciase. 
Yomkman (F. F.). J. Pliarm. exp. Ther., 1930,40. n" 2, p. 19S-206. — La cocaine, 
I’adr^naline et I’^phddrine reldchent aux faibles concentrations le sphincter 
isol^ de I’iris du chien et du boeuf; cette action ne semble pas due a une 
depression musculaire directe, mais est determin6e par I'excitation des ele¬ 
ments sympathiques inhibiteurs du sphincter de la pupille. La luydriase, 
deierminee par les substances sympathoraimetiques, depend done k la fois 
du relachement du sphincter et de la conduction du dilatateur de la pupille. 

P. B. 

Action des drog:ues sue la consomination d’oxyg^ne dc 
roreillette isol6e de grenouille. David (J. C.). J. Pharm. exp. Ther., 
1930, 40, p. 229-234. — La consommation d’oxygene de I’oreillette isoiee de 
grenouille est augmenlke par I’adrenaline et est diminuee par la strophanthine 
et la pilocarpine. P. B. 

.Vclion de rergotamine sur la r^ponse de I’intestin de lapin 
I'adr6nalinc. Na.\d.\ (T. C.j. J. Pharm. exp. Ther., 1931, 42, p. 9-16. — 
L’ergotamine antagonise Paction inhibitrice exercee par Padrenaline sur les 
mouvemenis pendulaires de I'intestin isole de lapin ; son activite est plus 
faible centre la chute du tonus d^termin^e par Padrenaline. L’antagonisme 
entre Pergotamine et Padrenaline est facile a demontrer avec Piieon de lapin, 
mais est beaucoup moins net sur le duodenum. L’ergotamine antagonise pro- 
bablement Paction de Padrenaline sur le c61on, mais cet antagonisme est si 
faible que son existence est douleuse. P. B. 

Influence de I’adr^naline, de la pituitrine, de I’liistamine et 
<les peptones sui* le volume du foie. E.MEaY (F. E.) et Griffith (F. R.). 
J. Pharm. exp. Ther., 1931, 42, n” 2, p. 233-244. — L’adrenaline et la pitui¬ 
trine contractent le toie au cours de P^levation de la pression sanguine, quand 
elles sont inject^es dans Partere h^patique, les veiiies porte et femorale. 
L’adr^naline dilate le foie pendant les reponses d^pressives de la pression 
sanguine et parfois quand des doses hypertensives sont inject^es ii des chats 
en mauvais etat. L’histamine et la peptone diminuent le volume du foie, dans 
le cas de Phistamine, probablement par contraction active des vaisseaux 
hepatiques. P. B. 

EITet de I’irradiation ultra-violette sue Taction liypertensive 
de Tadr6naline. Verda {D. J.), Kneer (L.) et Burge (W. E.). J. Pharm. exp. 
Thor., juillet 1931, 42, n” 3, p. 383-386. — L’irradiation d’une solution 
concenlr^e d’adrknaline diminue son pouvoir bypertenseur et augmente ses 
effets d^presseurs, par alTaiblissement de la solution d^termink par la des¬ 
truction de Padrenaline par les rayons ultra-violets. P. B. 

Ilapports entce Taction de Thistaniine, de Tatropine, dc 
Tadr6naline el des inetaux lourds sur I’intestin. Beb.nheim (F.). 
J. Pharm. exp. Thor., 1931, 42, p. 441-454. — Antagonisme quantitalif entre 
Phistamine et I’atropine sur I’intestin de cobaye. Si la quantite du relkchement 
en millimetres provoque par Patropine est multiplie par le rapport de la 
quantity d’histamine a celle d’atropine, on obtient une constante qui atteint 
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5,1 chez le cobaye. La courbe obtenue a la forme d’une hyperbole rectangu- 
laire. Le relacheraent provoque par I’adr^naline n’est pas une fonction de la 
quantile d’tiistamine, mais seulement du taux de I’adr^naline introduite, his¬ 
tamine et adrenaline n’agissent done pas sur les mSmes recepteurs muscu- 
laires. Les effets dus aux variations du pH sur la hauteur de la contraction 
intestinale histaminiques sont reversibles. Le KGI determine un relachement 
immediat du muscle contracts par I’histamine. La hauteur de la contraction 
histaminique n’est pas modifiee par I’absence de Ca, mais la dur^e de la 
contraction histaminique depend de la presence du Ca sur la surface du 
muscle. Les metaux lourds tels que le Cu et le Pbprovoquent une contraction 
de I’intestin seulementen presence de Gael de substances comme I’histamine. 

P. B 

Action des rayons ultra-violets sur I'adrdnaliue et les corps 
voisins. Ewing (P. L.), Blickensdorfer (P.) et [Me Guigan (H. A.). J. Pharm. 
exp. Ther., 1931, 43, p. 125-129. — L’irradiation ultra-violette, en oxydant 
I’adr^ualine, diminue coiisiderablement ses effetshypertenseurs. L’eph^driue, 
irradide pendant une heure, determine ensuite une chute de la pression au 
lieu de son 616vation habituelle. P. B. 

R^ponses du tube digestif isold des batraciens aux drogues 
autonomes. I. « Xoenopus laivis ». Pilocarpine, 6sdrine, adr6- 
naline. Epstein (D.). J. Pharm. exp. Ther., 1931, 43, p. 653-657. — La pilo¬ 
carpine contracte I’oesophage, I’estomac, le duodenum et le rectum, I’addition 
consecutive d'atropine determine du relachement. La pilocarpine ne contracte 
pas I'ileon, les fortes concentrations le reldchent mSme et I’atropine produit 
ensuite un nouveau reldchement. Tout le tube digestif de Xosnopus Isevis est 
innerve par des fibres parasyrnpathiques, mais dans I’ileon I’innervation 
motrice est peu developpee et la paroi musculaire mince et faible, et la pilo¬ 
carpine, agissant ici comme un depresseur direct du tissu musculaire, deter¬ 
mine du relachement. L’6s^rine n’a pas d’action sur le systfeme parasympa- 
thique de Xcenopus; aux fortes doses elle deprime le tissu musculaire. L’adr6- 
naline relache toutes les parties du tube digestif de Xcenopus, le baryum les 
contracte. P. B. 

Action de certaines drogues sur I’oviducte de la poule domes- 
tique. Me Kenney (F.), Essex (H. E.) et Mann (F. C.). J. Pharm. exp. Ther., 
1932, 45, p. 113-119. — L’ut^rus de poule rdagit aux drogues comme celui des 
mammlfferes. La reponse de la portion de I’oviducte qui secrete I’albumine 
et I’infundibulum est trfes differente fi certains egards de celle de la portion 
uterine. Bien que I’uterus soit relftche par I’adrenaline, les autres portions 
de I’oviducte entrent en contraction maximale sous faction de ce corps. La 
pituitrine, qui doit agir directement sur le muscle lisse, n’excite pas la por¬ 
tion de I’oviducte s^erdtant falbumen, ni I’infundibulum, mais tetanise 
I'ul^rus. Apres ergotoxine, la portion sScretant falbumine et I’infundibulum 
sont reldches par I’adr^naline. P. B. 

Halentissement du rythnie cardiaque du a la syn6plirine, 
I’adrenaline, la nicotine et d’autres corps voisins irradi^s. 
Higgins (J. A.), Ewing (P. L.) et Me Guigan (H. A.), J. Pharm. exp. Ther., 1932, 
44, p. 353-358. • P. B. 

Contribution a I’^tude de la signification de la configuration 
chimique pour les actions pharmacologiques des substances 

Bdll. Sc. Piiabm. [Novembre 1932). 41 
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adrenaiiniqiies. Hasama (B. I.). Arch. f. exp. Path. u. Pliavm., 1930, 153, 
p. 161-186. — La b6ta-phenylethylamine, substance basale du groupe adre- 
nalinique, n’a qu’une f'aible action sympathomim^tique. L’introduction d’nn^ 
oxhydryle phenolique en position para dans le noyau benzolique de la bSta- 
pbenylethylamine renforce Taction sympathomimetique. L’addition d’un 
groupement oxhydryle alcoolique a Tatome de C en b6la de la chaine lat#rale 
de la b&ta-plienylethylainine renforce son action, malgre Tabsence des deux 
oxhydryles plienoliques. L’inHuence de ces deux additions est presque equi- 
valente, la premifere 4lant cependant un peu moins active que la deuxieme. 
L’echange reciproque de position des groupes amin6 et oxhydryle de la b6ta- 
oxy-b^ta-ph6nylethylamine supprime Taction sympathomimetique. L’allon- 
gement de la chaine laterale de la bSta-oxy-bSta-phenylethylamine par un 
groupe mfithyle — 6phedrine et mydriatine — diminue Taction d’un quart 
sans la prolonger toujours. Le noyau pyrocaWchine n’est pas un composant 
esseuliel pour Taction sympathomimetique, quand un groupement carboxyle 
libre est introduit dans Tatome de carbone alpha de la chaine laterale. L’hypo- 
these que Talterabilite du groupe adrenalinique est due h la presence et au 
nombre des oxhydryles phenoliques dans le noyau benzolique n'a pas une 
valeur generale. Le remplacement d’un atome d’hydrogfene dans Tatome deC 
en alpha par un deuxieme groupe phenyle fait disparaitre Taction nerveuse et 
fait apparaitre une forte action excitante rausculaire. La transformation du 
groupe alcool secondaire en un groupe cetone diminue Tactivite, I’adrenaline 
est ainsi environ 20.0 fois plus active que la cetobase correspondante, Tadr6- 
lone. L’addition indirecte du reste aliphatique et aromatique par Tinterrae- 
diaire d’un atome d’oxygene ne provoque Tapparition d’aucune action exci¬ 
tante sympathique, mais fait apparaitre une action paralysante de la 
musculature lisse. P. B, 

Action de radr^naline et des corps adr^naliniques (sympa- 
tliol et dph6toiiine siir la circulation. Hochrein (M.) et Keller (J.). 
Arch. f. exp. Path. v. Pharm., 1930, 156, p. 37-63. — Etude comparative de 
Taction de Tadrenaline, du sympathol et de T^phetonine sur la pression arte- 
rielle, la pression dans Toreillette droite, le d6bit cardiaque et sur la respi¬ 
ration. P. B. 

Action combinee de radi*6naline et de la cocaine sur I’in- 
testin. Sakussow (W. W.). Arch. /. exp. Path. u. Pharm., 6 ,juin 1931, 160, 
n" 354, p. 393-396. — La cocaine renforce Taction de Tadrenaline sur Tintestin 
isol6, elle sensibilise done a Taction de Tadrenaline non seolement les fibres 
motrices sympathiques, mais aussi les fibres inhibitrices. P. B. 

Siir la sensibility a l’adi*ynaline de I’lntestin grele et de 
I’uterus de la lapine. Nikolaeff (M. P.). Arch. f. exp. Path. u. Pharm., 
1931, 160, p. 569 578. — L’action inhibitrice de Tadrenaline sur Tintestin 
gr41e de lapin est en raoyeiine 5 fois plus faible que Taction excitante de cet 
alcalo'ide sur Tut^rus do meme animal. La sensibility iiidividuelle des diffy- 
rents lapins vis-a-vis de Tadrynaline se manifeste beaucoup plus au point de 
vue de Taction sur Tuterus que de celle sur Tintestin. La sensibility de 
Tintestin vis-a-vis de Tadrenaline sur Tanitnal in loto n’est pas plus faible et 
parfois m6me est plus ylevee que sur les fragments d’intestin isoles ; il en est 
de meme pour Tutyrus. P. B. 

Actions des ions et des poisons vegetatifs sur Ic muscle du 
sqiielette. Taubmanx (.G.) et Kikijii 'K.). Aroh.f. exp. Path. u. Pharm., 1931, 
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161, p. 6-21-629. — L’adrgnaline et le calcinni augmentent I’activiW muscu- 
laire (gastrocn^mien de grenouille perfuse); le K, I’^s^rine et I’ergotamine la 
diminuent. Les experiences de curarisation et de d6g6n6rescence nerveuse 
montrent que le point d’attaque de cetle action est an niveau des terminaisons 
nerveuses motrices. P. B. 

Action circulatoii'c des solutions d’adr^naline-atropine. Meyer 
(H. K.). Arch. I', exp. Path. u. Pharm., 1931, 162, p. 605-616. — En perfusion 
du train post^rieur ou de la t6te chez le chien, I’adr^naline en concentration 
determin^e diminue considerablement la circulation sanguine et d’autant 
plus fortement que I’animal etait plus vagotonique auparavant. Quand la cir¬ 
culation d’un animal vagotonique est troubl^e par I’adrenaline, elle est reta- 
blie en quelques secondes par une injection d’atropine. Les irr6gularit6s 
cardiaques disparaissent, la pression s’elfeve davantage et la circulation dans 
les territoires etudies disparue reparait. P. B. 

Sur les proprieties cardiovasculaires de la nor6ph6drine. 
Levy (J.). C. R. Soc. Biol., i93i, 106, p. 548-551. — La nor<4ph6drine racemique 
produit chez le chien des effets bypertenseurs comparables cnmme intensity 
i ceux de IMphSdrine racemique. Son action cardiaque est stimulante a 
faibles doses et d6primante aux doses fortes et ses propriet^s vaso-constric- 
trices sont inconstantes. P. B. 

ni^eanisme de I’actioii cardiovasciilaire de la norephedrine. 
Etude de quelques proprietes pharmacodynainiques de cette 
substance. Levy (J.). C. R. Soc. Biol., 1931, 106, p. 552-554. — Les effets 
bypertenseurs de la norephedrine, quoique tres diminues, ne sont pas inverses 
par la yohimbine comme ceux de I’adrenaline. La norephedrine ne centre 
done pas dans le groupe des vrais sympathomimetiques. Ses differents effets 
sur le coeur et les vaisseaux, sur le peristaltisme intestinal et sur les bronches, 
la rapprochent de l’6phedrine et permettent de lui attribuer Si la fois une 
action inusculaire et une action sur le systeme nerveux sympathique, eelle-ci 
dtant probableraent predominante. P. B. 

Documents relatifs a Taction vaso-constrictrice de quelques 
norephedrines. Launoy (L.) et Nicolle (P.). C. R. Soc. Biol., 1931, 107, 
p. 798-801. - Etudes comparatives de I’activite hypertensive de I’ephedrine 
et des norephedrines racemique et gauche. P. B. 

Action de T6ph6drine basique grauche sur la chrouaxie du 
nerfmoteur, du muscle rapide etdu muscle lent. Van Bogaert (A.). 
C. R. Soc. Biol., 1931, 108, p. 1132-1133. — Le chlorhydrate d’ephedrine 
levogyre est un poison musculaire; il a une affmite particuliSrement marquee 
pour le muscle lent (augmentation de sa chronaxie), et n’agit sur le nerf 
moteur qu’a de fortes concentrations. P. B. 

Les lesions histologiques de Tappareil circulatoire dans le 
traitement prolonge par l'4ph6tonine. Di Mattei. Arch. Internat. 
Pharm. et Ther., 1931, 40, p. 379-407. — L’ephetonine, en administration 
prolongee, ne provoquepas sur Tappareil circulatoire les lesions typiques de 
i’adrenaline. L’injeotion simultanee d'ephetonine et de sparteine ne provoque 
pas non plus les lesions dSgeneratives du myocarde caract6ristiques de Tadmi- 
nistration concomitante d’adr^naline et de sparteine. L'ephetonine agirait 
done comme une adrenaline non toxique en emploi prolong^. P. B. 



BIBLIOGRAPHIE ANALYTIQUE 

Action nntagoniste de reph^drine (on de l’adc6naline) sur la 
constriction coronaire produite par I'extrait pituitaire et ses 
ctTets sur la pression sang;uine. Mklville (K. I.) et Stehle (R. L.). 
,/. Pharm. exp. Tlier., 1931, 42, p. 4S5-470. — L’6phSdrine et I’adrenaline 
lendent a augraenler la r6ponse hypertensive des faibles doses d’extrait-de 
lobe post^rieur d’hypophyse injectSes chez I’animal intact anesthesie. L’^pln?- 
drine et I’adr^naline (en injection continue) suppriment ou diminuent 
I action depressive determin^e par I’injection de fortes doses d’extrait bypo- 
p'lysaire. Pas d’augmentation de Taction quand le coeur est remplace par le 
Cd'ur artificiel de Gibbs. L’^ph^drine et Tadr^naline suppriment la dimi¬ 
nution du d^bit cardiaque suivant Tinjection d’une forte dose d’extrait pitui¬ 
taire dans les preparations cardio-pulmonaires. Les fortes doses d’adr6naline 
accentuent la depression cardiaque. P. B. 

EIFet de I'^phedrine sur les contractions du tube dij^jestif des 
chiens non anesth6si6s. Kinnnaman (J. H.) et Plant (0. H.j. J. Pharm. 
exp. Ther., 1931, 43, p. 477-486. — Double action de I’^phedrine sur Tintes- 
tin grele, relachemeht et diminution des contractions aux doses mod^rdes, 
ellet stimulant aux doses fortes. Sur Testomac diminution de Tactivite aux 
doses non toxiques avec legfere augmentation des contractions comme effet 
consecutif. Sur le cdlon aux doses jusqu’a 5 milligr. par kilogramme dirainu- 
lion de Tactivite sans action stimulante. P. B. 

’I'herapie du clioc bistaminique par I’association cph6driue- 
e.xtrait de lobe post6rieur d’hjpophyse. Melville (K. I.). J. Pharm. 
exp. Ther., 1932, 44, p. 279-293. — l.’a-sociation ^phedrine-pituitrine est 
plus active que ces corps s6par4s (meme employes i doses plus fortes) pour 
ramener a la normale la pression sanguine et la respiration et supprimer le 
collapsus general des chiens en choc experimental a la suite de Tinjection 
intraveineuse prolongee d’histamine. P. B. 

.Action hypertensive de I’ephcdrine et de T^ph^tonine. Foged 
(.1.). Archiv f. exp. Path. a. Pharm., 1931, 159, n” 3, p. 328-337. — L’action 
hypertensive de Tephetonine est moins constante que celle de Tephedri-ue. 
Par voie buccale ou sous-cutanee. Taction de Tephedrine est environ deux 
I'ois plus intense que celle de Tephetonine aux mSmes doses. P. B. 

Antagonisme de la cocaine et de I’epb^driue. Raymond-IIajiet. 
Arch. f. exp. Path. u. Pharm., 1931, 160, n” 1, p. 1-8. — La cocaine diminue 
Teievation de la pression arterielle determinee par Tephedrine, alors qu’elle 
augmente celle provoquee par Tadrenaline. P. B. 

Sur les 0-\yeph6drines. Schauman.n (0.). Arch. f. exp. Path. u. 
Pharm., 1931, 160 n° 2, p. 127-176. — Etude des oxyepbedrines qui consti- 
l ieiit des termes de passage entre Tephedrine, a action seulement sympatho- 
mimetique (musculotrope), et Tadrenaline a action purement sympathi- 
cotrope (neurotrope). P. B. 

Hecherches sur le sympathol, substance adrt^naliuiquc. 
Kunschinskv (G.). Arch. f. exp. Path. u. Pharm., 1930, 156, p. 290-308. —■ 
Action peripherique plus durable que celle de Tadrenaline sur la pression 
sanguine exercee par le sympathol (p-oxyphenyieihanolmethylamine). Ce 
corps ne semble pas detruit par le foie, il garde son activite par voie intesti- 
nale. Par rapport a Tadrenaline, son action cardiaque est plus marquee pour 
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une action vasculaire relativement plus faible. Les vaisseaux coronaires sont 
dilates et les vaisseaux renaux sont moins contracte's que par I’adrenaline. 
Le sympalhol supprime le bronchospasme pilocarpinique, il agit sur I’intes- 
tin et I’uterus comme I’adrenaline. Le derive meta a une action sur 'a 
pression arterielle plus marquee que le derive para, il est egalement actif 
par voie intestinale. P. B. 

Action du sympathol sur le tonus vasculaire. Schretzenmayr (A.). 
Arch. f. exp. Piilh. u. Pliarin., 1931, 159, p. 488-494. — Le sympathol eifeve 
le tonus de toufes les arteres innei vees par des nerfs sympathiques vaso- 
constricteurs. Cette action sur le tonus a son point d’attaque dans I’appareil 
nerveux terminal sympathique. ApiAs paralysie du sympathique, le sympa¬ 
thol determine, comme I’adrenaline, une diminution du tonus vasculaire, 
vraisemblablement d'origine musculaire. Au point de vue du mecanisme de 
son action circulatoire, le sympathol agit qualitativement comme les amines 
cycliques a chaine laterale (adrenaline, ephedrine, ephetonine, tyramiiie, 
stryphnone). P. B. 

Action circulatoire du nidtasynipathol. Kuschinsry (G.) et Ober- 
DissE (K.). Arch. exp. Path. u. Pharin., 1931, 162, p. 40-55. — Le m-sympa- 
thol im-oxyphenyietlianolrnelhylamine) presente sur la pression sanguine 
une action adrenalinique dont la duree e?t plus longue que celle de I’adre- 
naline; il agit egalement sur I’inlestin. Ce corps contracte les vaisseaux peri- 
pheriques et dilate les vaisseaux coronaires, il supprime le bronchospasme 
pilocarpinique. Son action est plus faible et de pluscourte dur^e que celle du 
p sympathol et de I’adrenaline 4 ce point de vue. Sur I’intestin et I’uteuis, 
I’adrenaline et le m-sympathol agissent de maniero 4gale. Le m-sympalhol 
presente comme le p-sympathol sur tous les organes dtudi^s qualitativement 
la meme action que I’adr^naline, le renversement ergotarainique fait seul 
d^faut. P. B. 

Actions comparatives des substances sympaltioinim6tiqucs ; 
isomferes et cctoiie de la syn^plirine. Tainteh (M. L.) et Seindeni elb 
(M. A.). J. Pharw. exp. 'I'her., 1930, 40, n“ 1, p. 23-42. — Etude pharmacc- 
logique de la syndphrine (p-hydroxyph^nylm6thylamioo4lhanol) droite, 
gauche et rac6mique et de sa cetone. Action hypertensive nelte de rette 
substance sympathomimetique par excitation directe des muscles, des vais¬ 
seaux; le derive raci^mique presente un pouvoir hypertenseur egal a la moitie, 
*t le droit au sixifeme de celui du gauche. Action hypertensive moder^e, 
irreguliere de la cetone reraplacee par de la depression si I’on repfete les 
injections sur le meme animal. P. B. 

Actions cliniques et emploi th^rapeutique de la syn6phrine 
rac6mique. Stockton (A. B.), Pace (P. T.) et Tainter (M. L.). J. Pharm. 
exp. TAer., 1931, 41, n» 1, p. 11-20. P. B. 

Contribution a I’^tude de la dibydrovyph^nylelhylaminc. 
Raymo.vd-Hauet (M.). Arch, internat. Pharm. et Ther., 1931, 40, p. 427-443. 
— La dihydroxyphenylethylamine determine une ^Idvation de la pression 
carotidienne et une vaso-constriction r^nale analogues a celles produites par 
I’adri^naline a des doses beaucoup plus faibles. Quand on injecte 4 I'animal 
deux doses 4gales successives de cette substance, la deuxifeme injection 
produit gSneraleinent une plus forte hypertension que la premiere, et cela 
chez I’animal a surr4nales inlactes comme chez I’animal ayant subi la surre- 
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nalectomie double et la section des splaiiclinici majores et iniuores. Ces 
deux operations ne serablent pas ditninuer Taction hypertensive de la 
dibydrooxyphSnylethylamine. Apres yohimbine, dette substance determine 
de Thypotension et de la diminution passive du volume du rein au lieu de 
Thypertension et de la vaso-constriction rfinale qu’elle provoque chez Tani- 
mal normal. Chez Tanimal a surr6nales iutactes comme chez celui ayant subi 
Tablation des capsules surr^nales etla section des splanchniques, la cocaini- 
sation diminue plus ou moins Taction hypertensive de la dihydroxyphSnyl- 
6thylamine. Comme Tadr6nalinecetle substance inhibe les contractions de la 
musculature circulaire de Tintestin grSle in situ. L’action de cette substance 
sembJe se rapprocher beaucoup plus de celle de Tadr^naline que de celle de 
la tyramine. P. B. 

Sur I’action vasculaire de la trinieihylamiiie. Mercier (F.). C. 
R. Soc. Biol., 1931, 107, p. 38-42. — La trim^thylamine, aux doses de 10 a 
20 milligr. par kilogramme, possede chez le chien une forte action hypei- 
tensive, renversee par Tatropinisalion prealable de Tanimal, inversee par la 
yohimbine et supprimee par la sparteine. P. B. 

Actions compap^es des substances synipathominietiques, 
d6piv6s pyrocat6cbiniques. Fainter (M. L.). J. Pliarm. exp. Ther., 
1930, 40, n" 1, p. 43-64. — Etude comparative des adrenalines gauche, rac^- 
mique et droite, de Tepinine, de Tadr^naline et de la pyrocatechine chez le 
chat ur6thanis6 et atropinis6 au point de vue de Taction de ces corps sur la 
pression sanguine et la frequence cardiaque. P. B. 

Absorption de la tyramine par I’intestin. Coyle (C. L.) et Boyd 
(T. E.). Amer. J. Physiol., 1932, 99, p. 317-320. — La pression art6rielle du 
chien est rapidement (ilev^e par Tadministration de la tyramine par voie 
caecale. La pression du chat, dans les mSmes conditions, n’est pas modifiSe 
sauf par les doses relativement fortes de tyramine. P. B. 

Syncope anag^yrino-chloroformique. Toubnade (A.) et Malmejac 
(J.). C. R. Soc. Biol., 1931, 106, p. 1150-1152. — Existence de cette syncope 
qui n’est pas constante du reste. P. B. 

Action de I’anag'yrine chez le chien yoliimbinis^. Tournade (A.) 
et Raymond-Hamet. C. R. Soc. Biol., 1931, 108, p. 654-657. — Chez le chien 
chloralos4, ayant ses vagues coupes au cou et soumis 4 la respiration arti- 
ficielle, les doses d'anagyrine qui provoquent normalement une forte hyper¬ 
tension et une vaso-constriction nette d'u rein, determinent au contraire 
quand Tanimal a regu une dose d’yohimbine suffisante pour inverser Taction 
hypotensive des doses moyennes d’adriinaline, une hypotension marquee 
avec diminution passive du volume du rein. Tant par son action chez le 
chien yohimbinis4 que par Tensemble de ses effets physiologiques, Tana- 
gyrine appartient done au groupe des substances nicotiniques. P. B. 

Influence de la cocainisation sur Taction hypertensive de 
Textrait de tiges de « Spartium scoparium » L. prepare suivant 
la m^thode de Busquet et V’ischniac. Raymond-Hamet. C. /?. Soc. 
Biol., 1931, 107, p. 817-820. — Comme celle de Tadrenaline, et contrairement 
a celle de la tyramine, de T4phedrine et de Thord6nine, Taction hyperten¬ 
sive de Textrait de genSt est nettement augment^e par la cocainisaliion. 

P. B. 
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Syncope eainliaque par association toxique du clilorofoi-n*e 
et de I’extrait de geo6t. Hermann (H.) et Mor.vli (A.). C. B. Soc. Biol., 
1931, 107, p. 829-831. — IdentitS entre les accidents cardiaques foudroyants 
entrainSs par I’adrenaline et I'extrait de genfit chez le chien 16g6rement 
chloroform^. P. B. 

Tyramine et principe vaso-constrictciir du genet a balai. 
Busquet (H.) et VisGHNiAG (C.). C. li. Soo. LlioL, 1931, i08i, p. 403-405. — Les 
auteurs montrent que Paction hypertensive adrinalinique de I'extrait de 
genfit qu’ils ont ddcouverte il y a bientdt dix ans n’est pas due a la presence 
de tyramine signalee dans cette plante par Schjialfuss et Hkider. Le gen4t 
possede en effet un effet hypertenseur au moins cinq fois plus grand que ne 
permettrait de le prdvoir son litre en tyramine. La tyramine, a I’inverse du 
gen4t, ne declenche pas de syncope mortelle chez I’animal chloroforme. 
Alors que I’yohimbine inverse I’effet hypertenseur du genOt corame celui de 
I’adr^naline, elle diminue seulement Phypertension tyraminique. L’effet 
pharmacodynamique de la tyramine n’est done pas superposable a celui de 
la preparation active de genet. Si les deux produits ont le caractere commun 
d’eiever la pression arldrielle, ils different sous beaucoup d'autres rapports. 
II faut done admettre que le genSt contient, en dehoi’s de la tyramine, une 
substance qui lui conffere ses propridtes adrdnaliniques. On pent 6mettre 
aussi Phypothfese suivante aussi plausible : dans la plante, la tyramine ne se 
trouverait pas comme telle, mais sous forme d’un derivd peu stable, posse- 
dant les propri6t6s de Padrenaline, et qui, au cours des manipulations assez 
brutales de son extraction, aboutirait a la tyramine. P. B. 

Le genfet d’Espagne; comparaison arec le genfit ii balai; 
effets muscir.laires « post mortem ». Busquet (M.) et Viscbniag (C.). 
C. /L Soc. Biol., 1931,108, p. 1044-1046. — Comme le genfit k balai, le genet 
d’Espagne pnss^de un pouvoirvaso-constricteurmais trois fois moins marqud, 
et determine comme I’adr^naline et le geu6t k balai an d^but de son action 
hypertensive une bradycardie important^ supprim^e par I’airopine et de 
mSmeorigine. Son effet hypertenseur est dgalement inverse par I’yohimbine. 
Par centre absence de syncope chloroformique et pas d’effet sur les contrac¬ 
tions de I'intestin isole, mouvements respiratoires rapides, amples et con- 
vulsifs au dSbut de Paction du genSt d’Espagne s’opposant 4 Parrot respi- 
ratoire durant quelques secondes provoquA par le gen4t k balai. Toxicite plus 
61ev4e du genSt d’Espagne. Apparition post mortem avec le genfet d’Espagne 
de contractions musculaires, analogues k celles determinees par les alca- 
loides du grnupe de la pelleti4rine, ce phenomene ne s’observant pas avec le 
genSt a balai. P. B. 

Syncope hord6ino-chloroformiqae. Tournade (A.), Malmejac (J.) et 
Morali (A.). C. B. Soc. Biol., 1931, 106, p. 532. — L’hord6nine, comme la 
nicotine et la lob^line, dStermine (mais pas d’une facon constante) la mort 
brusque du chien par fibrillation ventriculaire quand on Pinjecte dans les 
veines d'un chien chloroforme, probablement par le mtoe mScanisme que 
la syncope adr^nalino-chloroformique. P. B. 

Hyperglycemic par injection intraveineuse de chlorliydrate 
d’hord^nine. Tournade (A.) et Malmejac (J.). C. B. Soc. Biol., 1931, 107, 
p. 165-166. — L’hyperglyc4mie hordeninique doit 4tre attribute pour une 
bonne part 4 Phypers4cr4t’ion adrenalinique intense que provoque I’hordenine, 
mais aussi 4 une stimulation peut-Stre eentrale, a coup sur periphdrique, du 
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systeme neiveux glycosecreleur proprement dit, car I’hordenine donne les 
mSmes effets, au degr6 prfes, sur le chien d^pancreat^, a splanchniques 
coupes. P. B. 

Sup Taction nicotiniqiie de Thord^iiine. Raymond-IIamet. Arch. f. 
exp. Path. u. Pharm., 1930, 158, p. 187-197. — L’hordenine, aux doses 
moyennes, determine, comme la nicotine, une contraction puis un relache- 
meiit de la musculature circulaire de I’inleslin grgle in situ. Comme la nico¬ 
tine, elle provoque une forte adrenalino-secretion facilement raise en Evidence 
par la m^thode de I’anastomose surreno-jugulaire. Les fortes doses d’hord6- 
nine suppriment I’excilabilite 61ectrique du vague, ainsi que Taction de la 
nicotine sur le cceur, sur la pression art^rielle et sur Tintestin gr^le in situ, 
elles laissent par centre persister Taction cardio-mod6iatrice de Tacdtylcho- 
line et Taction hypertensivve de Tadreualine. Chez le chien ayant recu une 
forte dose de sparteine, la nicotine n’a plus d’action alors que Thordenine 
41eve encore la pression art^rielle, mais n’a plus non plus d’action sur 
Tintestin in situ. L’hord^nine exerce done une action nicotinique sure a la- 
quelle s’ajouteune autre action vraisemblablement sympathomimetique. 

P. B. 

Action vasculaire du bleu de in6thyI6ne. Bornstein (A.) et Pantke 
(R.). Arch. /'. exp. Path. ii. Pharm., 1931, 161, p. 229-232. — Le bleu de 
m^thylfene determine sur les extr^mites perfus^es du chien aux faibles doses 
(0 gr. 4 a 0 gr. 0 pour 1 lit. 1 /2 de sang de perfusion), une vaso-constriction 
suivie de vaso-dilatation et aux fortes doses (3 A 5 gr.) une vaso-constriciion 
qui diminue progressivement sans faire place A de la vaso-dilatation. La dila¬ 
tation estdue au bleu de methylene lui-m^me et la constriction en partie au 
moins a la leucobase. P. B. 

Effets de fortes doses d’aci^tylcholine en injection intra- 
veineuse chez I’homnie. Govaerts (P.) et Doore.x (F. Van). C. R. Soo. 
Biol., 1931, 106, p. 934-935. — A Tinverse de ce que Ton observe chez Tani- 
mal, les injections intraveineuses de fortes doses d’acetylcholine sont en 
general d^pourvues d’effet hypotenseur chez Thomme. P. B. 

Sur riiypertension adrenalinique provoqu6e par l’ac6tyl- 
choline chez i'aninial atropin^. Raymond-Hamet. C. B. Soo. Biol., 
1931, 107, p. 36-38. —Par la mettiode de Tanastomose surr6no-jugulaire de 
Tournade, Tauteur montre que, comme celle provoquSe par les substances 
nicotiniques, Thypertension produite par Tacetylcholine chez Tanimal atro- 
pinis6 releve a la fois d’un mecanisme nerveux et humoral. P. B. 

Stabilite de Tac6tylcboline en solution aqueuse. Demole (V.). 
Arch. hit. Pharm. et Ther., 1930, 39, n" 1, p. 37-40. — Stabilite de Tac6- 
tylcboline en solution aqueuse tamponnee. P. B. 

D6riv«;s du sulfoniuui et systdine nerveu.x autoiiome. Hunt (R ) 
et Renshaw iR. R.). J. Pharm. exp. Ther., 1932, 44, p. 63-79). — Les d6i iv^s 
des esters de la betaine et du type cholinique dans lesquels I’atome d’azote a 
ete remplace par du soufre exercent les mfimes effets sur le systeme nerveux 
autonome que les d^riv^s azotes analogues; ils sont seulement moins aciifs 
que ces derniers. Les betaines sont presque inactives. L’ester m^thylique de 
Thydroxyde de carboxymethyl-dimSthylsulfonium ades actions muscariniques 
marquees et nicotiniques stimulantes. L’ester ethylique de Thydroxyde de 
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carboxym6thyi-di-n-propysulfonium seulement une action nicotiiiique 
paralysante. L’ester ph^nylique de I’hydroxyde d’hydroxyeihyl-dimdthylsu!- 
fonium a une action nicotiniquo stimulanle intense. Le nitrate de methyldi- 
benzylsulfonium n’a que peu on pas d’action mutcarinique, sans action 
nicotinique typique, paralysante on stiraulante. P. B. 

Thio et thio-m^thyl-aminoniuni cl<5riv4s. IIu.nt (R.) et Renshaw 
(R. R.). J. Pharm. exp. Thcr., 1932, 44, p. 151-169. — La substitution de 
I’atone d’oxygSne dans le groupe ethoxy de la choline par le soufre a peu 
d’effet sur faction muscarinique du derive, mais intensifie beaucoup faction, 
curarique et faction nicotinique paralysante. Cette niSme substitution dans 
les dthers de la formo-choline ne semble pas modifier grandement leur 
action physiologique. Los thio-derives olit une action muscarinique pio- 
noncee qui attaint son maximum dans les derives ethyl et n-propyl. I.es 
thio-derivds ont une action nicotinique stimulante qui augmente du methyl 
au n-butyl-thio-^ther. P. B. 

F.tiide des reponses eardiovasculaires chez I’homme a I'in- 
jeetion iniraveineuse el intra-art6rielle d’ac6tyleholine. Ellis 
(L. B.) et Weiss (S.). J. Pharin. exp. Thev., 1932, 44, p. 233-251. — L’action 
de fac^tylcholine est transitoire, un rythme donn6 d'injection peut etro 
maintenu pendant une pdriode prolongee sans action cumulative, les tfl'ets 
disparaissant tres rapidement apres la cessation de finjection. La v4esse 
d’injeciion n^cessaire pour produire les effets minima est de 0 gr. 02 aO gr. 06 
par minute et la dose maxima toliiiee est d’une quantity donn^e a une vitesse 
de 0 gr. 09 a 0 gr. 14 par minute; la dose la plus elev6e inject^e a ete de 
1 gr. en dix minutes. Symptomes observes : rongeur de la tfete et de la 
partie superieure du corps, palpitations, sudation, salivation, lacrymation, 
constriction sous-sternale, nausees et vomissements; pas de modifications 
de la frequence du coeur ou legere acceleration. Dans 3 cas sur 13 seulement 
abaissement appreciable de la pression systolique et diastolique. Pas de 
modification du debit cardiaqiie par minute; legere augmentation du rythme 
metabolique basal. Pendant finjection intra-arterielle d’acetylcholine, dila¬ 
tation riigionale marquee des art^res et des arterioles. L’acetylcholine est 
probablement inactivee pendant son passage a travers les capillaires. Les 
effets de facetylcholine administr^e par voie veineuse A I’homme et aux 
animaux anesthesies sont qu ilitativement semblables, I’homme est beaucoup 
plus tolerant que fanimal. Pour les auteurs la thdorie de faction de face¬ 
tylcholine comme une hormone generale du corps humain et de sa circulation 
normale dans le courant sanguin est fausse; a moins que facetylcholine 
n’agisse dans les troubles du systeme arteriolaire d’une facon diffArente que 
chez les sujets normaux, on ne peut la considtu-er comme un agent thera- 
peutique utile dans de telles conditions. P. B. 

Action pharniacologique de quelques nouveaux d6riv6s de 
la choline par rapport a leur constitution cliiinique. Oettinge.n 
(W. F. von) et Eveleth (D. F.). J. Pharm. exp. Ther., 1932, 44, p. 465-477. — 
Etude pharmacologique des derives suivants de la choline : dichlorhydrate 
de trimethyl-dthylammonium, chlorhydraie de frimdthylammonium-6th)la- 
mine, chlorhydrate de trimdlhylamnoniumethylmAthylamine, et dichlo¬ 
rhydrate de di- (trimAthyl-ammonium) -etliyle. Aux doses de 2 milligr. par 
gramme de grenouille tous ces corps produisent une depression du systeme 
nerveux central, d’abord du bulbe, puis des centres supArieurs. Le dichlo¬ 
rhydrate de choline etle dichlorhydrate de di- (trimetbyl-ammonium) -Athyle 
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ont une action curarique, paralysanf le niecanisme r^cepteur nioteur du 
muscle striO. Avec les deux amines, cet effet est masqu4 par Taction depres¬ 
sive sur le muscle lui-mSme. Tous ces corps excitent le para-sympathique 
determinant de la salivation, du broncliospasme, de Texcitation itilestinale et 
du ralentissement cardiaque. Comme la choline, le dichlorhydrate de choline 
et le di-trimethyl-ammoniumethyl-dichlorhydrate determinent seulement 
une etevaiion de la pression arterielle apris administration d’atropine; le 
trimethyl-ammonium-ethyl-amine-chlorhydrate presente encore une chute 
primaire. L’elevation secondaire de la pression est supprimee par Tinjection 
prealable de nicotine. La susbtitution du groupe alcoolique hydroxy par le Cl 
et parle radical quaternaire 

CIT 

CIT—N— 
/ I 

CH“ Cl 

renforce seulement Taction pharmacologique caraeteristique de la choline, 
sans introduire de nouvelle modification. La substitution par un groupement 
amine ou methylamine semble renforcer Taction depressive sur le tissu 
musculaire. Le noyau 

CH’ 

CH“ — N — Cl)* - C!P- 

constitue le groupement essentiel de la mole'cule de choline au point de vue 
de son action pharmacologique. P. B. 

Synergisme des substances bconeho-dllalatrlces. Dirubr (Z.). 
Arch. f. Path. u. Pharni., 1930, 157, p. 154-164. — Les ]X)umons Isolds de 
grenouille, sonmis a Taction de Tacdtylcholine a dose contracturante, peuvent 
Stre rehlchOs par le traitement combine avec la novatropine, la papaverine, 
la cafeine et TephOdrine 4 un degrO beaucoup plus marque que par le trai¬ 
tement par une seule de ces substances, meme a dose plus forte. On pent 
parler iei non seulement d’addition d’action. mais de synergisme. 

P. B. 

Contribution au probl^me des actions de poteiilialisatiou. 
Pafb-hath (H.). Arch. f. exp. Pit. n. Pharin., 1930, 158, p. 304-313. — Par 
Tetude du comportement de la permOabiJite de la muqueuse intestinale in 
vivo et in vitro chez quelques mammiferts (lapin, singe, chat, nouveau- 
n^s et nonn-issons humains), Tauteur a pu mettre en evidence des rapports 
presque quantitatif.s entre la permeabilite et Tintensite d’action de quelques 
substances qui excitent le systfeme nerveux de Tintestiu (i holine, acetylcho¬ 
line, pilocarpine, trimethylamine et histamine) : Tintensite d’action de ces 
corps estinvorsement proportionnelle 4 leur vitesse de diffusion 4 travers la 
muqueuse. Importance de ces rapports entre permeabihte et action au point 
de vue de la iheorie de la potentialisatioii. P. B. 

Action de I’ac^tylcholine et de I’hcstaniinc sur les muscles 
de I’iris de I’oeil euucle6 de grenouille. HAnjiiiiCHALis (S.). Arch. /'. 
exp. Path. n. Pharin., 1931,160, n" 1, p. 49-52. — La pupille de Toeil enuclee 
de grenouille est retrdcie par TacOtylcholine et dilatee par Thistamine. 

P. B. 
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Goncentratious liminaires actives de quelques poisons con- 
tractnrants sue les muscles de s:i*euouille de diff6renls types 
de reaction. Petermann (F.). Arch. /. exp. Path. u. Pbarm., 1931, 160, 
p. 543-550. — Le muscle le plus sensible d’une fagon generale aux poisons 
contracturants Studies est le rectus abdominis purement tonique, le gastro- 
enSmieu vient ensuite, tandis que \e sartoriiis exige comme les muscles non 
touiques les conceniiiitions lis plus Slevees. Avec les 3 toxiques Studies 
(acStylcholine, nicotine et coniine) la tension est particulierement forte. 
L’acStylclioline est compifelement sans action sur le sartorius, tandis que la 
nicotine et la coniine raccourcissent ce muscle aux concentrations compara- 
tivemenl enormes de 1 : 4.000. Vis-a-vis de la nicotine, la sensibilite du rectus 
abdominis, du gastroenSmien et du sartorius est respectivement de 
1.000.000, 10.000 et 1; vis-a-vis de la coniine les rapports de sensibility sont 
respectivement de 200, 100 et 1. P. B. 

Etudes sur rae«ytylclH>line. Riesser (0.). Arch. /. exp. Path. u. 
Pbarm., 1931, 161, p. 34-58. — Etude de Paction contracturante musculaire 
de I’acytylclioline chez les Invertybres marias. P. B. 

Sensibilite aux alcalis, signe de difference entre la choline 
et t’ac^lylcholine dans les recherclies pliarmacolog;iques. 
Velhagen (K.). Arch. {. exp. Path. u. Pharm., 1931, 161, p. 097-702. — La 
sensibilite de la choline aux alcalis est considerablement plus faible que 
celle de I’acetylcholine, cette diffyrence de sensibilite pent etre utilisye pour 
differencier ces corps dans un melange. P. B. 

Action de I'acelyiclioline sur I'iris des animaux a sang 
ciiaiid. Lifschoetz (H.) et Schilp (E.). Arch. f. exp. Path. u. Pharm., 1931, 
162, p. 617-622. — L’acetylcholine peut dilater ou contracter la pupille. Le 
inyosis acetylcholinique est du pour la plus grande part, mais pas exclusi- 
vement, k une action directe sur la musculature irienne. La mydriase acetyl¬ 
cholinique est due a une action sympathique et a une action directe sur la 
musculature irienne. A fortes doses Pacetylcholine determine y«alement une 
mydriase par adrenalino-secretion. P. B. 

Action de rac6tylcIioline sur les surr6nales. Feldberg (W.) et 
Minz (B.). Arch. t. exp. Path. a. Pbarm., 1931, 163, p. 66-96. — L’injection 
de 0, 5 a 1 milligr. d'acetylcholine dytermine chez les chats, les lapius et les 
chiens atropinisys une yievation de la pression sanguine qui est due exclu- 
sivement ou en grande partie a une adrenalino-sycrelion. Cette yiyvation de 
la pression est plus forte si la circulation a dte amoindrie par eviscyration, 
elle apparait plus rapidemeut et est plus intense aprys injection dans le bout 
central de I’artere coeliaque du chat yvisedry qu’apres injection dans la veine 
jugulaire; elle fait place a une chute aprys injection prealable de gynergene 
chez le chat. Aprys surrenalectomie, elle fait dyfaut ou est tres faible. LViy- 
vation de la pression artyrielle apres de fortes doses d’acetylcholine (5 4 
10 milligr.) n’est conditionnye qu'on partie par I’adrynalino-secretion, elle 
persiste souvent trys marqude aprys dycapsulation. L’action adrenalino- 
secrytrice de I’acetylcholine est supprimye par les fortes doses de nicotine 
et passagyremeut supprimee ou affaiblie par les fortes doses d’ati'opine. 

P. B. 

Influence de l’6serinc et de la pilocarpine sur le mecanisme 
•de I’action de BaCl*. Braga (C.). Arch. Int. Pharm. et Ther., 1930, 39, 
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n° 1, p. 91-100. — En augmentant le tonus vagal et I’excitabilit^ du sjsteine 
nerveux de I’intestin, la pilocarpine et I’esfiiine intensifient Taction de 
BaCT sur le peristaltisme intestinal, BaCT possede done aussi une action 
nerveuse. P. B. 

Inlluenee tie r^s^i’inc sue i’activile coiitraclile de la rale- 
Testoni(P.). Avoh. Int. Pharw. et rber., 1930, 39, n“»l, p. 303-313.— L’injec- 
lion intraveineuse d'^s6rine declenche de la pol}globulie par spl^nocontr,ac¬ 
tion. P. B. 

Action es^rinique de certains ur6tlianes synth6tiques. Wiiitk 
(A. G.) et Stei.max (E.). J. Pharm. exp. TJwr., 1931, 41, n“ 3, p. 239-288. — 
Action identiijue de la nicotine (ni6th\lurethane de I’a-hydroxyphenyletb.vl- 
dimethylamine) de celle de T^serine, toxiciie, symptomes toxiques les 
mOmes. Action analogue de trois autres urethanes Otudifis par'les auteurs 
(methiodure 4u mdthylurethane de Torthohydroxybenzyldimetbylaniine, 
chlorhydrale du methylurdthane de la ntdlabydroxybenzyldimethylaiiiine 
et chlorhydrale du composd correspondant en para. La toxicitd de ces trois 
derniers corps est respectivement de 0,22, 0,10 et 0,37 par rapport a celle de 
T^s^riiie. P. B. 

Action pliarinacologiqiie dc qiielqiics composes analogues a 
r6s6rine. Aeschlimann (Joii.\ A.) et Reinert (M.). J. Phann. exp. Ther., 1931, 
43, p 413-444. — Etude de Taction eserii.ique, de la toxicitd, de Taction myo- 
tique et des etTets sur le peristaltisme intestinal d’une serie de derives d'esters 
alkyl, aryl-dialkyl.el aryl-alkyl carbaniiques de phenols nontenant un substi- 
tuant basique directement ou indirectement fixe sur le radical phdnyle. Plu- 
sieurs des composes d'udies, ne contenant pas a la fois un groupement ester 
carbamique et un substituant ba-'ique ne presentent pas d’aclivite. L'action 
eserinique est forte dans les esters metbyl, dimdthyl, allyl, benzyl et methyl- 
phdnyl carbaraiques des bases phenoliques, faible dans les esters ethyl et 
phenyl carbamiques et absente dans les esters diethyl et diallyl carbaniiques 
de celte serie. Les esters des acides carbamiques disubstitur's sent stables. Les 
sels quaiernaires des bases aromatiques sont plus actifs que les chlorhydrates 
des bases tertiaires correspondantes. Quand le radical basique se trouve dans 
la chaine laterale, la difference est moins marqude ou invers^e. Les estns 
dimethyl et mdthylphdr yl carbamiques du methylsuKate de 3-oxyphdnyl-lri- 
methvlammonium sont au moins aussi actif.s que Tdserine pour stimuler le 
pdristdtisme intestinal. L’activitd riiyotique de I’ester dimetbylcarbamique est 
semblable a celle de Teserine, celle de I'esler mdthylphenyl carbamique rst 
plus faible. Les symptomes produils par les doses toxiques de ces corps sent 
semblables a ceux deterrtiines par Tdsdrine. P. B. 

Interaction lie la pilocarpine et ilc Tliistaminc sur l inteslin. 
BernheIm (F.). J. Pharm. exp. Ther., 1911, 43, p. 309-514. — La sensibilite 
des diffdrentes portions de Tinteslin du cobaye varie vis-i-vis de la pilocar¬ 
pine comme celle de Tintestin de cliien et de ebat vis-a-vis de Thistamine. 
Le duodenum et le jAjunum du cobaye coniractes par Thistamine sont rela- 
ches par Taddition de pilocarpine k des concentrations aussi faibles que 
1/1.300 000. L’ildon n’est pas reldchd par la pilocarpine. Ces fails confirmmt 
les resultals de plusieurs auteurs qui out montrd que Texcitation 61ectrique 
du parasympalhique peat provoquer dans certaines conditions un relache- 
ment gastro-intestiaal. P. B. 
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Actionde r6s6rine (intestin et systfeme circulaloire). Heathcote 
(R. St. a.). J. Pharm. exp. Titer., 1932, 44, p. 95-108. — L’es^riae stimule les 
terminaisons nerveuses du vague cardiaque du chien et les rameaux intesti- 
naux du vague du lapin. Pas de stimulation des terminaisons nerveuses du 
vague cardiaque du lapin, de la grenouille et du crapaud. Les fortes doses 
d’es^rine paralysent les ganglions du parasympathique du coeur et de 
I’intestin. L’auteur a mis en Evidence une action stimulante directe sur le 
muscle lisse des vaisseaux sanguins seulement chez le chien. Les solutions 
faibles d’es^rine ddpriment le muscle cardiaque du crapaud etde la grenouille, 
les solutions fortes d^priment le muscle cardiaque et int':-stinal du lapin, par 
action directe sur le muscle. Pas d’action sympathique. P. B. 

Eflfet du chlofure de baryum sur la s6cr6tion salivaire. Sta- 
VRAKY (G. W.). J. Pharm. exp. Ther., 1932. 45, p. 53-64. — L’injection intra- 
veineuse de BaCP aux doses de 0 gr. 005 a 0 gr. 01 par kilogramme determine une 
secretion de la salive sous-maxillaire chez le chien et le chat. L’effet est plus 
marqu6 quand ce corps est injecte aprfes excitation de la corde du tympan. 
La secretion activee par Bad’ est analogue a celle due k I’excitation de la 
corde du tympan; elle est supprimee par I’atropine; apres atropinisation elle 
peut Stre retahlie comme celle de la corde par les fortes doses d’eserine. Le 
m^canisme contractile de la glande n’est pas touche par Bad’. La secrdtion 
determinee par Bad’ s'accompagne d’une diminution de la circulation 
sanguine A travers la glande et d’une elevation considerable de la pression 
sanguine, ce dernier ph^nomfene se produit mSme dans les cas ou la secretion 
salivaire ne se produit pas et est independant de cette derniAre. P. B. 

luflueiice de la scopolauiiue'sur I'acliou des hypnotiqiies cor- 
ticaux et basilaires. Broun (D.), Levy (M"' J.) et Meyer-Oulif (M™' P.). 
C. U. See. Biol, 1931, 107, p. 1522-1525. — Chez le chien et chez la souris, la 
scopo'amine renforce nettement I'activitd hypnotique du chloralose, dont 
Taction est surtout corticate et ne modifie pas sensiblement celle du sondryl 
dont Taction est basilaire. Par centre, la scopolamine renforce en intensity 
et en durde les effets d'excilation que produisent chez le chien les petites doses 
de soneryl. P, B. 

Sur I’actiou iuteslioale de la pseudolropiue. Raymond-Hamet. 
C. R. Soc. Biol., 1931, 107, p. 1123-1126. — La pseudotropine provoque 
d’abord une contraction violente, mais peu durable de la musculature cir- 
culaire de Tintestin grSle in vitro du chien, puis un relachement de cette 
musculature qui amene le tonus a un niveau inferieur au niveau initial et qui 
s’accompagne d’une inhibition plus ou moins prolongee des contractions intes- 
tiuales, action nicotinique. P. B. 

Sur I'action musculaire excitante developpee par la Iropa- 
none, la pseudopelleti^rine et quelques-uns de leurs d6riv^s. 
Hazard (R.). C. B. Soc. Biol., 1932, 109, p. 179-181. — La tropanone, la 
pseudopelletierine et quelques-uns de leurs derives exercent sur le muscle 
strie une action excitante directe qui persiste ou s’acceutue pendant quelque 
temps apres la mort de Tanimal (analogue a Taction signalde en 1927 par 
Boyer pour la pelletierine). Get effet en relation avec Tabaissement de la 
chronaxie du muscle provoque par les faibles concentrations des produits 
actifs apporte une verification de plus aux conceptions de M. L, Lapicquk sur 
Texoitabilitd musculaire. P. B. 
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Etudes SUP la pbarniacologie «Iu sj st^me itep%'eux autonome 
aff^pent. Koppanyi (Th.). Arch. liU.Phann. et Ther., 1930,39, n" 3, p. 27a-284. 
^ Les fortes doses d’atropine (10 4 40 milligr.), inject^es dans les veines de 
I’aciinal, n’emp^chent pas la production de I’apn^e d4termin6e par la disten¬ 
sion des poumons, I’atropine ne paralyse done pas les terminaisons intrapul- 
monaires des fibres centripetes du vague. L’applicatien directe d’atropine 
(5 milligr. en solution a 1 “/») sur la muqueuse gastrique ou intestinale 
empfeche le vomissement determine par SO*Gu, par depression des terminai¬ 
sons autonomes afferentes. Les doses fractionn^es de nicotine (4 a 5 milligr. 
au total) suppriment le vomissement pilocarpinique dans la majorite des cas, 
celui-ci peut etre aussi supprime par I’application de nicotine sur le plancher 
du 4» veutricule. Les terminaisons autonomes afferentes sont probableraent 
beaucoup moins sensibles aux drogues autonomes que les eff^rentes. 

P. B. 

Influence de I'atpopine et de la pilocappine sup la soif (inges¬ 
tion volontaire d’eau). Montgomery (M. F.). Amer. J. Physiol., 1931, 98, 
p. 33-41. — Les injections repetees de faibles doses d’atropine pendant une 
periode de trois jours ne modifient pas sensiblement I’absorption d'eau des 
chiens avec ou sans glandes salivaires. Les fortes doses uniques d’atropine 
(jusqu’a 20 milligr.) ne modifient pas non plus I’absorption d’eau prise toutes 
les deux heures par ces chiens. Les injections de pilocarpine, apres une 
periode de soif pendant deux jours, ne diminuent pas I’absorption d'eau des 
chiens normaux, comparativement a ceui qui ont subi I’ablation des glandes 
salivaires. Tons les changements dans I’ingeslion d’eau qui peuvent se pro- 
duire apres injection d’atropine ou de pilocarpine sont causes par d’autres 
facteurs que la siccite ou I'humiditS des muqueuses buccales ou pharyngees 
a la suite de la suppression ou de I’augmentation de la s4cr4tion salivaire. 

P. B. 

Action sur rdlectrocardiogrammc des chiens non anesthe¬ 
sias de I’injection intraveineuse d’hypophyse, d’atropine et de 
la vagotomie. Gruber (G.) et Kountz (W. B.). J. Pharm. exp. Thor., 1930, 
40, p. 233-273. — Chez le chien non anesthSsi^, la pitressine, inject^e dans les 
veines, determine une courte p6riode de ralentissement suivie d’une courte 
p4riode d'accdleration, et enfin une periode prolongfie de ralentissement pro- 
fond. Pendant cette phase, les traces filectrocardiographiques presentent one 
prolongation du temps de conduction auriculo-ventriculaire, un bloc sino- 
auriculaire, un bloc auriculo-ventriculaire partiel, des extrasystoles, des 
ondes T elevees et un pouls bigemin6. Apres atropine ou vagotomie, ph4no- 
mfenes analogues, la diminution et I’augmentation de la frequence cardiaque 
sont seulement moins intenses. P. B. 

Action renfor^ante de I’atropine, de la scopolamine et de 
I'hyoseyamine sur dilf^rents hypnotiques. Friedberg (Ch. K.). Arch, 
f. exp. Path. u. Pharm., f^juin 1931, 160, n“ 3-4, p. 276-301. — Les hypno¬ 
tiques mesoedphaliques, pernoctone et luminal, sont nettement plus actifs 
quand ils sont associes a I’atropine, a la scopolamine ou a I’hyoseyamine. 
L’action des hypnotiques corticaux, tels que le chloral, est Idgfereraent diminude 
par fes alcaloi'des precedents; celle de la paraldehyde (hypnotique cortical 
cependant) n’est pas modiflee. P. B. 

Action de I’atropine sur les eflets de I’histamine et de I’ac^- 
tyleholine sur la pression sanguine. Feldbehg (W.). Arch. exp. 
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Path. u. Pliann., 1931, 159, n» 3 6, p. 724-736. — l.’action hypotensive de 
Thistamine chez le chat est suppritnee par Tatropine, mais pendant une courte 
dur6e seulement et principalement quand I’atropine est inject^e en nieme 
temps que rhistamine. II faut injeoter des doses d’atropine 50 a 100 fois plus 
fortes que celles n6cessaiies pour supprimerune hypotension aussi intense 
d6termin6e par I’acetylcholine. L’action hypertensive de I’histamine chez le 
lapin anesth6sie profond6ment a Father est aussi supprim^e par les fortes 
doses d’atropine. P. R. 

lufliieuce de I’ergotamiiie !»ur ractioii iiitestinale de I’uzaea. 
Rothlin et Raymond-Hamet. C. Pi. Soc. Biol., 1931, 107, p. 199-201. — Aux 
doses qui paralysent les terminaisons sympathiques de I’intestin, I’ergota- 
mine, non seulement n’aholil pas I’action motrice que I’uzara exerce sur 
I’intestin grAle isol6 du lapin, mais encore elle I’augmente plus ou moins 
nettement. L’action intestinale periph6rique de I’uzara n’est done pas de 
nature sympathique. P. B. 

Action centcalc de rergotamiiie sur la tension art6rielle. 
Mabi.^esco (1.), Sager (0.) et Kreindler (A.). C. R. Soc. Bio!., 1931, 107, 
p. 191-192. — L’injection intraventriculaire d’ergotamine determine de I’hypo- 
tension art6rielle et du sommeil par paralysie des centres sympathiques qui 
entourent le 3= ventricule. La predominance des centres sympathiques cr6e 
dans ces conditions, d’une part, les conditions favorabl.es pour I’installation 
du sommeil, d’autre part, I’hypotension arterielle. L’hypotension pendant le 
sommeil normal apparalt ainsi comme la consequence de la predominance 
du systfeme parasympathique, determinee par un mecanisme nerveux central. 

P. B. 

l-ltude comfraree des m^thodes chiini<|ne et biologiquc de 
titrage de I’ergot. Smith (M. 1.) et Stohlmann (E. F.). J. Pliavin. exp. Thev., 
1930, 40, n“ 1, p. 77-96. — Concordance des deux m^thodes dans lalimitedes 
erreurs exp^rimentales. P. B. 

Activity relative de I'ergoto-vine et de I’ergotamine. Lozi.nski (E.). 
Holde.n (G. W.) et Diver (G. R.). ,/. Pliann. exp. Thev., 1931, 42, p. 123-131. — 
L’ergotamine est plus active coIorimStriquemeut et moins active biologique- 
ment que I’ergotoxine. P. B. 

Dosage biologiiiiie des preparations d’ergot. 11. Eniploi de la 
paralysie des vasomotcurs rt^naux avec m^lliode de dosage. 
AVulp (G. a.) et Xelsox (E. E.). J. Pliann. exp. Thev., juin 1931, 42, n“ 2, 
p. 143-154. — La dose d’ergotamine ndeessaire pour paralyser la r6ponse des 
vasocoustricteurs r6naux varie d’un chien a I’autre et chez le m6me animal 
au cours des dosages successifs. La methode du renversement de I’adrSnaline 
est pr6f6rable. P. B. 

Myosis ergoto-vinique. Yoxkha.n (F. D.). J. Phavm. exp. Thev., 1931, 
43, p. 251-264. — L’ergotoxine et I’ergotamine augmentent le tonus du 
sphincter isol6 de I’iris de bceuf el de chat. Cette r^ponse se proluit en 
I’absence du controle parasympathique. La pupille contractee au maximum 
par I’ergotoxine et I’ergotamine est seulement legferement dilutee par I’atro- 
pine et la contraction complete se produit ensuite. L’ablation du ganglion 
sympathique cervical sup6rieur et I’elimination des impulsions pupillocon- 
sti’ictrices par I’atropinen’ontpas d’effet sur la production du myosis maximum 
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par I’ergotoxine ou I’ergotamine. Comme le myosis se produit en I’absence de 
toute impulsion motrice contr61ant et I’iris, I’ergotoxine exerce done une action 
stimulante directe sur le sphincter comme le pensait Dale initialement. Ces 
conclusions ne s’opposent pas naturellement au fait bien etabli de la paralysie 
des organes moteurs terminaux sympathiques par I’ergotoxine. P. B. 

Quelques facteurs influen^ant la stability de I’extrait fluide 
d’ergot. Smith (M. I.) et Stoblmax (E. F.). J. Pharm. exp. Ther., 1931, 43, 
p. 621-633. — La conservation 4 une temperature 61ev4e est un des plus puis- 
sants facteurs d’alteration des alcalo'ides physiologiquement actifs de I’ergot. 
La conservation a la glaciere assure la siabilite des extraits pendant au moins 
huit mois. La conservation a I’etuve a 50“ determine une alteration marquee 
de I’exlrait fluide d’ergot; I’addition de substances oxydant's dans ces condi¬ 
tions accelere nettement I’alteration, tandis que les substances reductrices la 
retardent. La diminution dn pH de I’extrait fluide d'ergol dans les limitesde 5,2 
4 2,2 ne favorise pas sa stabilite. P. B. 

EITct de I’ergolamiue sur I’intestin, inllueiice du calcium sur 
son action. Salant (W.) et Parkins (W.). Pharm. exp. Ther., 1932, 44, 
p. 369 383. — Une dose unique d'erf^otamine injectee dans les veines ^u chat 
ou du lapin determine une augmentation des mouvements de I’intestin. Les 
doses rep6t6es d’ergotaraine ne produisent que peu ou pas d'effet intestinal, 
el parfois mSme une inhibition. L’atropine empfiche Faction stimulante intes- 
tinale de Fergotamine indiquant que cette stimulation est due a Feffet de la 
drogue sur les terminaisons parasympathiques. Le renversement de Faction 
depressive des doses r6p4tees d’ergotamine peut 6tre obtenu par les injections 
intraveineuses de CaCP. Les injections intraveineuses d’oxalate de soude qui 
provoquentune diminution du taux du Ca sanguin augraentent Faction depres¬ 
sive de Fergotamine et peuvent aussi diminuer Feffet excitant de la dose 
initiale. P. B. 

Le Gerunt : Louis Factat. 

Paris. — A. Mj 9t L. Pa 
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MEMOIRES ORIGINAUX 

La racine de palmier nain, 
falsification de la salsepareiile. 

L’an dernier, nous recevions du D'Delanoe, medecin k Mazagan (Maroc), 

un envoi de racines de palmier nain {Clmnncrops humilis), avec I’indica- 

tion que ces racines etaient frauduleusement vendues dansl'Afrique du 

Nord a la place de la salsepareiile, et, d’aulre part, que de grandes 

quanliles en etaient expediees du Maroc 4 destination de Marseille. 

A quelle fin repond cette exportation ? 

Ce n’est certainement pns pour I’induslrie du crin v6g6tal que les 

racines du palmier nain sent ainsi envoyees en France : le crin vegetal 

est en effet fabrique sur place au Maroc, et la matiere premiere est 

constituee par les feuilles et non paries racines du CLiimwrops huniilis 

(bien qne ces dernieres soient aussi riches en fibres). Ce sont egalement 

les feuilles qui sont utilisees par les indigenes pour confectionner des 

cordes, des nattes, des couffins, des bats, des sacs, des chapeaux ou de 

simples balais. Et e’est la bourre, ou « liffs », entourant la base des 

jeunes feuilles et le bourgeon ceniral qui leur sert, seule ou m61angee 

avec le poll de divers animaux (chameaux, lievres, etc...), ft tisser des 

bandes impermeables qu’ils assemblent pour fabriquer des tentes. 

Etant donne les frais de transport sieves, ce n’est certainement pas non 

plus en vue de la fabrication de balais, ou encore moins comme bois de 

chauffage, que des balles de racines de palmier nain arrivent k Murseille. 

Des lors deux hypotheses seulement, semble-t-il, sont permises: ou 

■ 1. Reproduction interdite sans indication de source. 

Bull. Sc. Phar.m. (Dike nbre 1932). 12 
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bien la racine de palmier nain est vendue en France comme en Afrique 

pour etre substituee a la racine de salsepareille avec laquelle elle peut, 

i premiere vue, presenter certaines ressemblances, — ou bien elle 

renferme des principes cbimiques interessants qui expliquent son expor¬ 

tation. Nous avons done fait une etude botanique de cette racine 

pour en montrer les differences avec la racine de salsepareille, et une 

etude chimique. 

I. — etude botanique 

Caracteres EXTEfiiEURS. — Les raciues de palmier nain que nous 

avons reQues, idenliques ^ cedes servant ci falsifier la salsepareille en 

Fio. 1. — Echantillons de racines de palmier nain. 

Afrique du Nord ou expedites & Marseille, sont longues de 40 a 60 cm. 

et ont un diam^tre de 3 ci 6 mm. Leur couleur est le plus souvent brun 

fonc6, mais parfois brun clair ; leur odeur est nulle et leur saveur 

legerement astrins;ente. Elies sont sensibleinent rondes, flexibles, un 

peu sinueuses avec parfois de legeres stries longitudinales, mais qui ne 

sont pas au'-si profondes que chez la salsepareille. Toutefois, un certain 

echantillon de racines de palmier nain, grace peut-etre a un mode 

parliculier de dessiccation, pr6sentait une ressemblance frappante avec 

certaines salsepareilles americaines: ces racines elaient de couleur 

fauve, tres sinueuses, un peu tordues et profondement sillonnees; 

plac6es St c6te d’un Echantillon de salsepareille de Vera-Cruz (de la col¬ 

lection de matiere mEdicale de la FacultE de Pharmacie de Strasbourg) 

elles pouvaient difficilement en etre distinguees (tig. 1). 
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Dans le commerce, ces racines sont presentees en paquets de poids 

variable et lies par Tune d’elles qui est enrouiee plusieurs fois autour 

du paquet, ainsi qu’il est d’usage pour certaines salsepareilles am6ri- 

caines. Naturellement, dans les pharmacies,elles sont le pluscouramment 

coupSes en petits trouQons comme la vraie salsepareille. La section 

transversale montre, de l’ext6rieur vers I’interieur, une zone foncee, 
puis une zone claire trfes lacuneuse, et enfin un cylindre central plus 

fonce avec un pointille dd aux vaisseaux ligneux. La presence de ce 

tissu lacuneux provoque facilement la separation de I’ecorce sous une 

faible pression des doigls. Au centre est une petite moelle. 

Structure anatomique. — Histologiquement, les racines de palmier 

nain prdsentent : une assise siibereuse, manquant dans certains 

echantillons ; 

Un epiblenia ou hypoderme de 10 d 20 assises de cellules d parois 

regulierement dpaissies et lignifiees, colorees en brun ; 

Un parencbyme cortical lacuneux dans sa partie mediane, bourre 

d’amidon sauf dans la zone interne constitude par des cellules aplaties 

tangentiellement et parfois Idgerement imprdgndes delignine; ce p. ren- 

chyme renferme, surtout dans sa partie interne, de nombreuses cellules 

scldreuses canalicnldes, dgalement aplaties tangentiellement, cellules k 

contenu jaune ou quelquefois rougedtre (tanin); 

Un endoderme ci fort epaississement latero-interne, ne laissant qu’un 

petit lumen triangulaire ou elliptique refoule vers I’extdrieur, avec de 

larges canalicules rayonnant de la cavite d la periphdrie (les plages 

resorbees peuvent etre dues a I'impermeabilite de cet endoderme 

fortement scldrifie qui doit gdner les echanges nutritifs entre les 

vaisseaux et le parenchyma cortical); 

Un /je'ricj cfe scldrifid formdd’une assise de cellules allongees tangen¬ 

tiellement, et qui se distingue facilement du tissu sous-jacent par une 

plus grande dimension de ses cellules et par une difference de teinte 

qui apparail aussi bien dans une coupe non color6e (dans une racine 

jeune nous avons trouve un pSricycle non sclerifie); 

Un tissu conducteur forme de paquets de liber alternant avec les 

vaisseaux du bois centripete noyes dans du sclerenchyme; le metaxy- 

leme est tres abondant le plus souvent; 

Enfin, au centre, une moelle parenchymateuse, tres reduite, dont les 

cellules ont des parois minces et laissent de petits meats entre elles; 

souvent la moelle est absente et on trouve a sa place soil du scleren¬ 

chyme, soil du metaxyieme (fig. 2). 

Cette description correspond exactement k celle de la drogue, non 

identifiee, trouvee par Herail etMcus dans certaines officinesd’Alg6rie, 

it la place de la salsepareille (*). Herail ne put en determiner I’espece 

t. flEHAiLet Melis. Note sur une fausse salsepareille. BiiJI. Sc. Pharm., 1928, p. 7. 
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botanique: il vit bien que c’etait une monocotyledone, mais il croyai 

aYOir afl'aire a uneplante aquatiquea cause de la presence de nombreuses 

plages resorbees, encore que la presence d’un appaieil de soutien ties 

developpe nepermette gu6re une telle supposition. 

La drogue seinble aussi etre identique & celle trouv6e ant6rieurement 

dans la region de Toulouse, comme f<il-ification de la salsepareille, par 

Martin-Sans (*). Elle prSsente 6galeinent une ressemblance frappante 

avec la salsepareille d’Ecpagne de Morel {'). Mais Morel ne decrit pas 

suffisamment I’endoderme qui est caract^ristique et permettrait d’etre 

plus affirmaiif; en outre, il a trouve parfois au centre de lamoelle un 

gros vaisseau: or, dans aucune des nombreuses coupes que nous avons 

effectuees, nous n’avons retrouv6 ce gros vaisseau. 

II. — ETUDE CHIMIQUE 

Au point de vue chimique, les racines de palmier nain ne contiennent 

pas de saponine, et d’ailleurs aucun glucoside ni alcalolde. Touies les 

methodes que nous avons utilisees pour ces recherches ont donn6 des 

resullats negatifs (en parliculier la melhode biochimique de Bourquelot 

pour les glucosides; — et pour les saponines, les methodes microchi- 

miques de Combes (”), les methodes au plomb de Robert (^J ou de Rosen- 

thaler ('), et celle de Greene (‘) ala magn6sie.) 

Nous avons caracterise el dos6 les elements suivants lvalues par 

100 gr. de racines seches : 

Gluoides. 

Sucres reducteurs (aldoses et o^toses) exprioa^s en 
glucose. 1,88 

Sucres hydrolysables exprimds en saccharose ... 0,22 
Ami Ion.22 
Gommes. 0,46 
Quercile. 0,43 
Hydrate de carbone special (mannane-|-pentosane). 0,28 a 0,30 

1. M.aktin-Sans Quelqiies erreurs dans la recolte, quelques substitutions dans le 
commerce des plantes mddicinales. Bull. Sc. Phsrm., 1926, 33, p. 21. 

2. P. Mokel. Salsepareille. Note sur quelques falsifications et substitutions. Acnaies 
des Fahirii-alions. 1909, p. 468. 

3. R. CoMBFS. Sur une mdthode generalede recherches microchimiques et son appli¬ 
cation a I’etude de la repartition des saponines chez les vfg^laux. Joiiin. Pharm. ct 
Chim., 1908 (6's.), 27, p. 247, d’apres ; C. R. Ac. Sc., 1907, 145, p. 1431. 

4. Kobert. Beitrage zur KenntnJs der Saponinsubstaozon. Stuttgart, 1904, p. 20et30. 
.7. Rosenthaler. Grundziige der chemischen PHanzenunlersuchung, Berlin, 1904, 

p. 4S. 
6. Greene. Amer. Journ. of Pharmacy, 1878, 50, p. 230 et 46S. 
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Lipides. 

Acides gras (dont le point de fusion est 32“; I'indice 
de refraction : 1,1710 a 3205; I'indice d’iode : 70,8) . 0,180 

Insapooiflable (dont 0,0108 “/o de phytosterol). . . . 0,293 
Cire. . .. 0,065 

Protidcs. 

Albumines, globulines et gluteiines. Azote total. . . 0,57 

Acides organiques. 

Tanins [3,38 "/o] (*), acides citrique, malique, tar- 
trique, succinique, ainsi qu’acides acetique et for- 
mique. 

Essence. 

Trace d’essence nauseabonde. 

Resine. 

Resine brune, inodore, presque insipide. 2,40 

Maticres minerales. 

Per (0,123 Fe'O* “/„), manganese (0,004 »/o), calcium, 
magnesium, potassium, sodium, phosphore, soufre, 
chlore, silice (1,3 %), arsenic. 

En ce qui concerne le tanin, les reactions donnees sontcaract^ristiques 

des tanins protocat^chiques. Nous trouvons ici I’explication de la 

presence dans les racines du palmier nain de cellules k contenu brun 

allant jusqu’au rouge pourpre: celles-ci n’ont et6 apercues que dans 

quelques racines, mais dans les racines oCi elles existent, elles sont le 

plus souvent en grand nombre. Ges cellules ne donnent pas d’autres 

reactions que celles du tanin et sont inslantan6ment d6color6es par 

I’hypochlorite de soude pour prendre alors une coloration jaune (acide 

ellagique) ; or, nous savons que I’alt^ration, sous I’influence de ferments 

oxydants par example, transforme les tanins protocatechiques en 

phlobaphSnes ou rouges tanniques; et il est vraiseinblable que nous 

avons affaire A de tels phlobaphenes formes apres la mort des cellules. 

CONCLUSION 

Les racines depalmier nainne renfermentaucuuprincipechimiquequi, 

par sa quality ou sa quantity, puisse en faire une matiere premiere 

industriellement utilisable et pas davantage d’ailleurs qui puisse leur 

1. Le tanin a 6te dosd d'aprOs la mdtbode d’Ensa (Abderhaldkn: Handbuch der 
biocbemischen Arbeitsmethodcn, 1913, vol. 7, p. 378. 
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donner une valeur therapeutique quelconque. Leuremploiexclusif paratt 

done bien 6tre une substitution frauduleuse la salsepareille, el si 

I’identit^ avec la salsepareille d’Espagne decrite par Morel 6tait un jour 

6tablie, cela prouverait que cette falsification n’est pas relativement 

r^cente, mais est pratiqu6e depuis longtemps, sur une vaste echelle, 

dans toute la region mediterraneenne. 

Si i’aspect exterieur peut parfois permettre la confusion, — encore 

que le plus sou vent cet aspect et en particulier I’absence de stries longi- 

tudinales profondes ne sauraient tromper h un examen tant soit peu 

attentif —, en tout cas I’examen microscopique d'une coupe r6v61e 

aisement la fraude: d’une part, absence constante d’assise piliffere; 

d’autre part, presence d’une assise subereuse, d’un 6piblema scl6rifi6 et 

colors en brun comrae dans la salsepareille, mais beaucoup plus d6ve- 

loppe (10 4 20 assises de cellules au lieu de 3 & 4), de grandes lacunes 

dansleparenchyme cortical qui renferme en outre descellules scl6reuses, 

et enfin de larges canalicules ires visibles dans I’endoderme. 

J.-E. Lobstein, a. Weill, 

Professeur a la Faculle Dooteur en pharmacie. 
(le Pharmacie de Strasbourg. 

Etude compar^e 
de I’ana^robiose assur6e par la vaseline et les huiles min6rales. 

II est d’usage courant en physiologie, en chimie biologique, ainsi 

qu’en bact^riologie, d’utiliser I’huile de parafflne pour proteger de fair 

lesliquides aqueux. 

Ayant 616 amende, au cours d’eludes biologiques, a mettre en doule 

I’efficacite protectrice de I’huile de paraffine vis-6-vis de roxyg6ne 

atmosph6rique, j’ai recherche dans une etude comparative quelle etait 

la valeur de diverses substances comme agents d’ana6robiose. Mon 

etude a porte sur I’huile de parafflne surraffln6e officinale, sur de 

I’huile peu raffinee 4 usage industriel et enfin sur de la vaseline. J’ai 

6tudie : 

1“ L’6volution, en fonction du temps, de la concentration en oxyg6ne 

d’une eau appauvrie en ce gaz et protegee de fair par une couche de 

vaseline ou d’huile min6rale, comparativement 4 celle de la m6me 

eau laissee directement au contact de fair (6tude chimique quanti¬ 

tative) ; 

2“ Le d6veloppement d’ceufs divers (grenouille, triton, axolotl) dans 
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ces diffSrentes substances (vaseline, huiles minerales), ou dans I’eau 

recouverte d'une couche de ces corps (6tude biologique qualitative). 

TECHNIQUE 

a) Technique chimique. — De I’eau distillee est soumise a une ebul¬ 

lition de quarante minutes environ afiu de la priver sensiblement d’oxy- 

g6ne; elle est ensuite refroidie en flacon bouche, puis repartie par 

siphonnage dans des vases de verre cylindriques de 108 mm. de dia- 

mfetre. Cette eau est ensuite recouverte d’une couche de vaseline fondue, 

ou d’huile minerale, d’une epaisseur de 10 a 40 mm. L’eau des reci¬ 

pients temoins est laissee directement au contact de I’air. La tempera¬ 

ture est celle du laboratoire (18 a 22°). A des heures variables, suivanl 

les essais, on preleve de I’eau a 15 min. de la surface eau-huile ou eau- 

vaseline; I’aspiration est faite dans une pipette de Levy en se servant 

de la trompe A eau. Les concentrations de I’eau en oxygene sont deter- 

min6es par la mSthode de Winkler. Les resultats sont exprimes en 

milligrammes d’oxygene par litre d'eau h la pression baromStrique 

moyenne de 750 mm. 

b) Technique bioloqique. — Les oeufs sont places au stade de deux 

blastomeres ou A celui de jeunes blastulas dans les huiles minerales, 

dans la vaseline ou dans I’eau recouverte de ces differents corps. Ils 

occupent, A raison de deux, de petites cuves de verre de 40 mm. de 

long sur 20 mm.de large; I’^paisseur des substances protectrices est 

de 10 a 20 mm., celle de I’eau de 10 a 15 mm. On suit, jusqu’a leur 

mort, le d^veloppement des oeufs, puis celui des embryons. 

RESULTATS 

I. — Etude de l’action des huiles minerales surraffinees 

ET PEU RAFFINEES. 

Les experiences ont et6 realisees avec deux sortes d’huiles minerales : 

1° Huile de paraffine surraflinee, produit mAdicinal, blanc, t/ a 15“; 

0,880; viscosile Engler a 50°: 1,8; 

2° lluilepeu raffinee, pour usage ihdustriel, provenant d’un produit 

brut alsacien; d a 20° : 0,893 — turbine legAre. 

Etude chimique. — Le tableau 1 renferme quelques-unes des expe¬ 

riences realisees avec ces huiles. II indique quelle est, en fonction du 

temps, ravolution de la teneur en oxygene d’une eau recouverte d’une 

couche de 20 mm. de ces deux sortes d’huiles, comparativement a celle 

de la m6me eau laissde au contact de Lair. 

Etude biologique. — Les expAriences ont ate effectuees sur desoeufs 

de grenouille, de triton et d’axolotl. 18 expariences sur 215 oeufs ont 
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Tableau I. — Evolution en foactidn du temps, de la teneur en oxygene 
(Tune eau protegee de I'air par une oouche cTbuile miner ale. 

montre que les ceufs se developpent dans les huiles minerales ainsi que 

dans I’eau recouverle d’une couche de 10 R 50 mm. de ces substances. 

La segmentation, la gastrulalion, la formation de la gouttiere nerveuse, 

I’apparition du bourgeon caudal et enfin celle des branchies externes se 

produisent sensiblement au meme moment chez les sujets vivant dans 

I’huile, ou dans I’eau sous huile, que chez les temoins 6voluant dans 

I’eau. La circulation sanguine observee au microscope apparait aussi 

active dans les branchies des uns et des autres. La duree de la vie 

jeun est toulefois un peu moins longue chez les individus vivant dans 

I’huile que chez les temoins. 

11. — Etude de l’action de la vaseline. 

Les essaisont ete fails avec de la vaseline blanche Poulenc a usage 

medicinal. 
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a) Etude chimique. — Le tableau II indique, eu fonction du temps, 

revolution de la teneur en oxyg^ne d’une eau recouverte d’une couche 

de 20 mm. de vaseline fondue, comparativement i celle de la m^me 

eau ]aiss6e au contact de I’air. 

Tableau II. — Evolution en fonction du temps, de la teneur en oxygene 
d’une eau protegee de fair par une couche de vaseline. 

b) Elude biologique. — Les experiences, faites au mois d’octobre, 

n’ont ete realisees que sur des oeufs d’axolotl. Ces oeufs au nombre 

de 20, ont ete divises en 5 lots et places, au stade de jeunes blastulas, 

soitdansl’eau (temoins lot 1), soit dans de I’huile de paraffine medi- 

cinale {lot 2), soit dans de la vaseline (lot 3), soit dans de I’eau recou¬ 

verte d’huile (lot 4), soit enfin dans de I’eau recouverte de vaseline 

fondue (lot o). Le developpement s’est effectue normalenient dans les 

lots 1, 2 et 4; les embryons formes etaient semblables dans ces Slots; 

leur taille a atteint en moyenne 13 mm. de long. La duree de la vie 

s'est mo(itr6e toulefois plus longue chez les embryons developpes dans 

I’eau sous huile que cbez les embryons evolues dans I’huile seule; elle a 

ete en effet de quarante jours dans le premier cas, de quatorze jours 

dans le deuxieme. 

Contrairement aux oeufs places dans I’huile, les blastulas mises dans 

la vaseline ou dans I’eau sous vaseline fondue (lots 3 et S), n’ont pas 

forme d’embryons; les oeufs sont morts au cours de la gastrulation. 
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INTERPRETATION DES RESULTATS 

Les resultals precedents mettent en Evidence que I’huile de paraffine 

surraffin6e ne doit pas 6tre consid6r6e comme un agent susceptible de 

maintenir, dans un milieu aqueux, une ana6robiose efficace, puisque 

de I’oxygene piinetre dans I’eau, en quantity notable, d6s le debut de 

I’exp^rience ; de plus, I’^quilibre avec I'atmosphfere, en ce qui regarde 

la teneur en oxygene, est attaint assez rapidement, vers cent heures 

environ dans mes experiences. 

L’huile minerale peu raffinee, plus visqueuse et plus oxydable que 

I’huile surraffinee, peut assurer, pendant quelques heures. une anaero- 

biose presque efficace; la quantite d’oxygene penetrant dans I’eau est 

en effet petite pendant les premieres heures des essais (experience 26). 

Toutefois, I’equilibre de I’eau avec I’atmosphere en ce qui regarde la 

teneur en oxygene, quoique attaint plus tardivementqu’avec I'huile sur- 

rafflnee, est cependant encore assez vite realise, vers deux cent cinquante 

heures dans mes experiences, pour I’huile tres oxydable 6tudiee ('). 

Comme les essais chimiques, les essais biologiques mettent en. evi¬ 

dence le peu d’efficacite des huiles minerales comme agent d’anae- 

robiose. Les oeufs se developpent, en effet, dans les huiles minerales 

ou dans I’eau recouverte d’une couche de ces huiles, sensiblement de la 

meme fa^on que dans I’eau; or, on sait, depuis les recherches de Parnas 

et Krasinska (’), que si, au debut de la segmentation, la consommalion 

d’oxygene est de faible intenslte, elle augmente notablement au stade 

morula, et plus encore, lors de la formation des branchies. Les ceufs 

places dans les huiles minerales ou dans Fean recouverte d’une couche 

de ces huiles trouvent done dans ces milieux la quantite d’oxygene suf- 

fisante a la couverture de leurs besoins. 

Les experiences realisees avec la vaseline montrent au contraire que 

ce corps, sans assurer une anaerobiose parfaite est cependant tres effi¬ 

cace ; la penetration de I’oxygene dans I’eau est tres lente, puisqu’apres 

quarante-six jours, I’equilibre avec I’almosphere est encore fort loin 

d’etre obtenu ; en effet, dans mes essais, la teneur de Feau en oxygene 

est seulement voisine de 5 milligr. par litre, alors que la concentration 

maximum oscille autour de 9 milligr. Les essais biologiques sont 

d’accord avec ces resultats, puisque les oeufs places dans la vaseline ou 

dans Feau recouverte de vaseline n’ont pas forme d’embryons, n’ayant 

sans doute pas eu i leur disposition la quantity d’oxygene necessaire a 

leur Evolution. 

1. Cette huile, prtalablement oxyg^n^e et laiss6e en flacon bouch^ pendant un 
jour, absorbe une quantity d’oxygAne telle que la teneur en oiygfene des gaz que 
Ton peut extraire de cette huile passe pendant ce temps de 3,07 a 4,8 “/o. 

2. S. K. Pabnas et Z. Kbasinska. Bioebem. Ztschr., 1921,116, p. 108-137. 
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CONCLUSIONS 

1* Les hiiiles minerales surrafCmees ou pea paraffmees ne sontpas 

des agents de protection efficace contre I’oxygene atmospherique : 

a) Plac6egsurde I’eausensiblementprivee decegaz, elles n’einpechen 

pas sa penetration et I’equilibre avec I’atmosphere (concentration 

maximum de Feau en oxygene) est assez rapidement realise, cent oi deux 

cent cinquante heures dans mes experiences; 

b) Le developpement d’oeufs divers (grenouille, triton, axolotl) 

s’efFectue dans ces builes ou dans Feau recouverte d’une conche de 

ces substances, les embryons trouvant dans ces milieux la quantity 

d’oxygene necessaire a la couverture de leurs besoins. 

2° La vaselina est au contraire un bien meilleur agent d’anaerobiose. 

a) Plac6esurde Feau pauvre en oxygene, elle ne laisse penetrer ce 

gaz qu’avec une extreme lenteur; dans mes essais, la com entration 

maximum de Feau en oxygene (^quilibre avec Fatmo^phere) est en efiet 

loin d’etre obtenue quarante-six jours apres le debut des experiences; 

b) Le developpement d'oeufs d’axoloil n’a pas lieu dans la vaseline ou 

dans Feau recouverte de cette substance, par suite vraisemblablement 

de la quantite insuffisante d’oxygene mise & la disposition des ceufs. 

S. Lallemand, 

Assistante a la Faculty 
(ie Pharmacia de Strasbourg. 

Les pyr6thrines contre le ver rouge ou « syngame 
des Gallinaces.] 

Les jeunes Gallinaces, en particulier faisandeaux, poulets, sont 

attaints d’une affection parasitaire due a Fevolution d’un ver du groupe 

des Nematodes et qui, souvent, entraine la mort par aspliyxie de ces 

volatils. 

Ce ver qu’on appelle le syngame tracheal, Syngamus Trachea, est 

ainsi nomme parce qu’il est constitue en realite par deux vers de sexe 

different : le male el la femelle, en position d'accouplement ('). II vit, 

Fetat adulte, fix6 sur la muqueuse de la trach^e Faide de deux ven- 

touses buccales qui terminent Fune et Fautre des deux tetes. L&, il se 

nourrit du sang qu’il pr61eve dans cette muqueuse; c’est la presence de 

1. A cause de cette disposition particuliere, ce ver a deux tStes est souvent 
appele paries aviculteurs ; ver fourebu. 
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ce sang restant limpide dans le tube digestif, comme chez la sangsue, 

qui lui donne une coloration rouge vif; ce qui lui a valu le nom de ver 

rouge, que Ton emploie couramment. 

Ce parasite, long de 5 mm. environ lors de I’accouplement, et fin 

comme un cheveu, grossit peu a peu en absorbent du sang, atteint 

22 mm. quand la femelle est pleine d’oeufs et 11 acquiert une grosseur 

telle que, lorsque plusieurs individus i-ont fix6s au meme niveau dans 

la trachee etroite des jeunes Gallinaces, ils interceptent completeinent 

le ftas'iage de fair et I’oiseau ‘meurt etouffe. Ainsi 2, 3 vers rouges 

suffisent pour asphyxier un faisandeau ou un poulet d’un mois, tandis 

qu’il en faul 23, 30 pour faire mourir un faisan adulle ou une poule. 

Levolution du parasite est bien connue actuellement depuis les tra- 

vaux de vet6rinaires : P. MficciN 1878, professeur Railliet de l Ecole 

d’Alfort 1898-1901 (*); le ver adulte, dont le corps de la femelle est 

bourr6 d’oeufs (*', est expulse de la trachee quand I'oiseau « tousse » 

pour se debarrasser du parasile g6nant : a) cela peut se passer sur le 

sol humide ou surtout dans I’eau des abreuvoirs : le corps du ver se 

d6sagrege et I’ceuf plus resistant, qui a eclos apr^s une ou deux 

seinaines suivant la temperature, a donne naissance ci un embryon qui 

peut vivre ainsi dans I’eau pendant longtemps; b) ou encore le ver est 

exfiulse sur le sol sec, il se desseche et les ceufs restent &. I’^tat de vie 

latente jusqn’a ce qu’il survienne de 1 hurnidite ou qu’un oiseau les 

ingurgitn. C’est en venant boire ou en picotant sur le sol, que le jeune 

faisan on le jeune poulet absorbe I’embryon et s’infeste. lei, I’embryon 

n'a pas besoin d’un hdte intermbdiaire pour poursuivre son Evolution ; 

il pa.sse directement dans le tube digeslif de I’oiseau et 14 il vit un cer¬ 

tain temps. Puis il traverse les tuniques, tombe diins les sacs aeriens et 

gagne bientot les bronches oii il devient adulte; il s’accouple et prend 

rapidemenl sa taille definitive par suite de I'absorption continue de sang. 

On coinple environ quinze jours pour revolution totale, depuis l’6clo- 

sion des oeufs jusqu’au parasite adulte. La transmission du ver 

rouge est sui tout intense pendant les annees bumidrs, au cours des- 

quillrs la maladie prend laspect d’une veritable epizootie par suite 

d'une evolution plus rapide et do I’eclosion de la presque totalite des 

CEul's. La maladie du ver rouge ou syngninose est une aflfection grave 

des jeunes, puisqu’elle se termiue generalement par la mort causae le 

plus souvent par asphyxie (presence de plusieurs vers dans la trachee, 

formation d'abcesj, aussi par cachexie. Encore actuellement c’est le 

fleau des faisanderies et des elevages de poulets, surtout pendant les 

annees pluvit'uses. 

1. Voir pour plus de details, sur la description et revolution de ce Nematode : 
A. Gl'ill'Ume. I es ayngames ou vers rouges des Gallinaces. lieruo Scientiliquc, 
10 deceo.b-e 1932, 70, no 23, p. 103 et suivantes. 

2. Ou les oeufs. 
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Gependant, depuis longtemps, on a cherch6 en Amerique, en Angle- 

terre, puis en France, les moyens propres & empecher la propagation 

du syngame. A I’exemple du v6t6rinaire J. Fhoger dans un travail 

recent trfes int6ressant et richement documents (*), nous pouvons les 

classer de la maniere suivante : 

1. Traitement cnratif visant la destruction ou I’elimination du para¬ 

site adulte de la trach6e : a) traitement general: 1° emploi de substances 

vermifuges et volatiles pouvant 6tre eliminees facilemeiit par les voies 

respiratoires et ajout6es la pai6e; example : ail pil6, poudre d’ase- 

foetide; 2“ emploi de fumigations irritantes : gaz sulfureux, vapeurs de 

.creosote, d’acide plienique, fumigations de tabac, pour forcer I’oiseau i 

« tousser » et, par suite, Si se debarrasser des vers; emploi de poudres 

insecticides dans le meme but; b) traitement indivicluel, difficile Si 

mettre en pratique dans les grands elevages : a) methode th^rapeutique 

qui consiste ci chercher Si extraire direclement le parasite par 6i;ouvil- 

lonage de la trach6e ou par tracheolomie; p) traitement medical qui 

consiste a injecter soit dans la trach^e, soil dans le larynx, cer- 

taines substances chimiques pour forcer le ver rouge a soriir : ainsi 

certaines huiles (creosotee, pyrethrinee), la solution d’aniodol Si 5°/„ 

(D' Arnault), cette derniere pr6conis6e par Froger. 

A notre avis, une technique beaucoup plus simple que les pr6c6dentes, 

qui neeessitent I’emploi d’instruments appropri6s : seringue, compte- 

gouttes, poire en caoutchouc, consiste Si badigeonner le fond de la gorge 

de I’oiseau avec une plume ou un petit pinceau trempe dans un liquide 

appropri6 : huile pyrethrinee par exemple. Avec ce dernier produit nous 

avons eu des ameliorations el la guerison quand la maladie n’etait 

quA ses debuts. D’autres exp6rimentateurs, M. le professeur Perrot, 

M. 0. Gauuin, qui ont employe ce proc6de depuis plusieurs annees dans 

differents elevages de faisans et poulets, ont obtenu la guerison dans a 

peu pres tous les cas et une action preventive efficace (’). 

2. Traitement preventif: il consiste h eviter I’infestation des jeunes 

en pratiquant le traitement tres peu de temps apres la naissance et 

pendant la premiere periode d’eievage, afin de detruire le parasite 

lorsqu’il est encore Si I’etat d’embryon dans le tube digestif, avant 

son passage dans la trachee. Ici, deux modalites Si envisager ; 

1" desinfection de I’eau de boisson pour tuer les ceufs et les embryons 

qui peuvent y avoir ete deposes. C’est aussi le complement indis¬ 

pensable du traitement curatif pour permetlre d’arreter la propaga¬ 

tion de repidemie en evitant les reinfections; on a preconise succes- 

sivement I’infusion d’ail, le salicylate de soude, I’aclde sulfurique, 

1. J Kroger. La syngamose. Those Doct. veteriaaire, Paris, 1930. 
2. Em. Perrot, 0. Gacdin et Rondeau du Noyer. Les pyr4thrines contre VHelmin- 

Ihiase di-s Ovides et la Syngamose des Gallinacfis. Bull. Ac. Agriculture, Paris, 1932 
seance du 1 decembre), 18, p. 1070-1016. 
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laoiodol interne, la solution alcoolique (dans I’alcool m6thylique) de 

pyr6thrines H la dose de L goulles par litre d’eau ou encore, comme 

le conseille Carteret, la solution alcoolique d'huile pyr6thrin6e obte- 

nue en dissolvant deux cuillerees a caf6 de cette huile dans 100 cm’ 

d’alcool a 90'; emploi; cinq cuillerees cafe de cette solution par litre 

d’eau de boisson. Ce precede, employe seul, ne parait pas d’une effi- 

cacite cerlaine, non pas que les produits utilises ne soient pas actifs 

sur les embryons de ver rouge dans le tube digestif |du Gallinace, mais 

parce que la syngamose produisant ses ravages particulierement pen¬ 

dant les annees humides, les jeunes poulets ou faisans trouvent, en 

dehors de I’eau desinfectee qui leur est destinee dans les abreuvoirs, et 

a laquelle souvent ils ne touchent pas, une boisson souiliee de parasites 

dans les flaques d’eau des « parquets » ou des cours d’elevage. Dans ces 

conditions, le ver rouge poursuit son evolution librement; 2° addition a 

la pitee: nous avons tente, cette annee, e I’aide de produits pyreihrines: 

granules, huile, solution alcoolique (dans I’alcool methylique) de pyre- 

thrines, des experiences : a) d’une part sur les jeunes faisans dans les 

chasses de M. le President de laRepublique k Rambouillet (*); L) d’autre 

part sur des poulets, dindonneaux, pintades, dans un grand elevage des 

environs de Rouen : 

a) Experiences sur les faisans : elles out porte sur un lot de 40 fai- 

sandeaux venant d’edore. Tons ont eu la meme alimentation pendant 

toute la duree des essais qui a ete de deux mois; mais la moitie du 

lot a subi le traitement a la pyrethrine, tandis que I’autre moitie servait 

de teinoin. Ce traitement etait effectue de la fagon suivante: 10 jeunes 

faisans etaient traites avec des granules, les 10 autres avec de I’huile 

pyrethrinee. Granules ou huile etaient bien melanges a la premiere 

pdiee du matin, donnee en faible quantite, les faisans etant k jeun 

depuis la veille au soir. Les proportions de produits pyrethrines pour 

10 faisans ont ete les suivantes, variables suivant Page : jusqu’au hui- 

tieme jour, une cuilleree a cafe de granules a usage v6terinaire (colora¬ 

tion jaune) ou d’huile (’); du huitieme au quinzieme jour : deux; 

du quinzieme au trenti6me jour : trois; apres un mois : deux cuil¬ 

lerees a soupe. De plus, leur eau de boisson etait additionnee de 

solution alcoolique de pyrethrines a la dose de L gouttes par litre 

pendant le premier mois, C gouttes pendant le deuxieme mois (’). 

t. Nous sommes tres heureux de pouvoir remercier ici M I’lnspecteur principal 
des Eaux et Korfets Godlly, chef du service des chasses presidentielles de Ratn- 
bouillet, de I’amahilit^ avec laquelle il s’est pr&te a ces experiences et de I’iuteret 
tout particulier qu'il y a porte. 

2. La cuillerSe a cafd de granules ou d’huile pese environ 5 gr., la cuilleree a 
soupe 15 gr. 

3. Nous adressons aussi nos remerci’ements les plus sinceres a MM. les Directeurs 
des laboratoires de fabrication de pyrethrines et, par ordre chronologique, des 
laboratoires Cartxbet, Lille-Bonnieres et Colombes, 0. Gaudin 'Societo des Vermenes), 
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Ces essais ont ete surveiU6s tres attentivenient pendant I’Slevage en 

parquets, qui a dure deux mois. Le garde-chasse qui donnait la nourri- 

ture a constats que les jeunes faisans la prenaient bien liiais qu’ils 

avaient une preference pour le granule qui, par son aspect extSiieur et 

par sa couleur, se rapproche beaucoup du jaune d’oeuf, premier ali¬ 

ment des jeunes. 

Le lot tSmoin et chacun des deux lots ci I’epreuve des pyrethrines 

etaient protegSs des intemperies par chacun une poule couveuse. Les 

3 poules avec leurs Sieves ont StS placSs dSs le huitieme jour (aprSs que 

I’ont eutconslatS que les jeunes prenaient bien les aliments qu’on leur 

disiribuait) dans les parquets des chasses dontle terrain Stait contaminS. 

En effet, on avait constate que des lots de faisans un peu plus SgSs 

qui voisinaient les trois lots en experience Staient attaints plus ou 

moins du ver rouge. 

Resultats. — 1. Le lot tSmoin a Ste atteint de syngamose des la 

premiere quinzaine : deux jeunes sont moi ts (le ver rouge a SIS trouve 

dans leur trachSe); les autres ont continue S vivre, mais assrz chSti- 

vement et avec tous les signes caracteristiques de la maladie (bciille- 

mi^nts, etc.) pendant les deux mois d’elevage. 

2. Aucun des faisans traiies par les pyrethrines n’a ete atteint du ver 

rouge, bien que vivant sur le meme terrain et dans le meme parquet. 

Aucun signe caracteristique de syngamose n’a ete constate pendant les 

deux mois d’elevage chez les 20 faisans. II semble done qu’au point de 

vue preventif le traitement ait donne d’excellents rdsultats, ainsi que 

I’alteste le rapport de M I’lnspecteur principal des Eaux et Forets Nous 

le reprendrons I’an prochain dans tout I’eievage, mais en diminuant les 

doses de produits pyrethrines afin de savoir quelles sont les quantites 

neces^aires et suflisantes pour mettre les jeunes faisans h I’abri certain 

de la syngamose. 

b) Experiences sur 90 poulets, 10 dindonneaiix, 10 pintndes : le 

terrain sur lequel I’experience a ete effectuee etait completement 

contamine par le syngame : depuis cinq ans, chaque annee, quand la 

fermiere tentait de faire I’elevage des poulets, une veritable hecatombe 

flue au ver rouge, se produisait des le premier mois. Elle avait aban- 

dorine I’espoir de faire de I’elevage de poulets dans sa basse-cour et 

confiait ce soin A des voisins plus priviiegies, siluesa quelques cenlaines 

de metres de lA, ne pouvant reussir chez elle. Cependant, elle parvenait 

facilement A eiever des dindonneaux. Notre traitement a ete employe 

dAs la naissance et nous avons utilisA les memes doses de produits 

pyrethrinAs que. pour les faisans : granules, huile, solution alcoolique, 

qui ont bien v'ulii ncettre a notre dispo.sition, et en quantitrs suffisantes, les produits 
a b ise de pyrethrines : huile, granules, solution alcoolique que nous leur deman- 
dions. C'est grSce a lenrs envois que nous avons pu mener nos experirnces daus de 
bonnes conditions; nous leur en sommes tres reconnaissants. 
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et de la meme facon, c’est-ci-dire par addition ci la pAt6e du matin pour 

les deux premiers. 

Resultats. — 1. Su'r les ponlels : 50 ont et6 trait^s avec les granules, 

30 avec I’huile, 10 ont servi de temoins. 

a) Apres deux mois d’elevage, les 76 poulets traites sur 80 (‘) etaient 

en parfaite sanle et ne donnaient aucun sigoe apparent de syngamose : 

ieurs excrements, examines par Ja methods indiquee par Frogeh ("), 

etaient exempts d’oeufs de syngames; un des poulets sacrifie apres 

quarante-cinq jours d’existence, ne contenait aucun ver parasite dans 

sa trach6e. Par contre, sur les 10 temoins, 1 etait mort d’accident et les 

9 autres restant pr6sentaient tous des la fin du premier mois des signes 

de syngamose (b&illements, etc.), mais leurs excrements ne renfer- 

maient pas d’oeufs. o sur les 9 moururent de syngamose apr^s quarante 

a quarante-cinq jours : k I’autopsie tous renfermaient des vers rouges, 

Fun d’eux en contenait 8. Sur les 4 restant, 2 servirent pour le traite- 

ment curatif et furent gu6ris ; les 2 autres se tirerent d’affaire, mais 

« tousserent » pendant encore longtemps. A la fin du second mois, 

quelques oeufs de syngame furent Irouves dans leurs excrtoenls. L’un 

de ces deux poulets fut sacrifie apres deux mois et demi : sa trachee 

contenait deux vers rouges. 

2. Sur les dinduns : tous furent traites Ji I’huile pyr^thrinee et ne 

donnerent aucun signe de syngamose. Par contre leurs excrements, des 

le second mois, renfermaient des ceufs de ver rouge. Apres trois mois. 

Fun des dindonneaux fut sacrifie, et dans sa trachee, il y avail 5 syn¬ 

games. Les jeunes dindons paraissent done indiff6renls 4 Faction de 

ces parasites. Cette derniere constatation semhie venir confirmer celle 

dej4 faite par Frogeh (’) dans des elevages de volailles ou la syngamose 

existait depuis plusieurs annees et qui diminua d’intensite pour finale- 

ment disparaitre, apres la suppression des dindons. On sait que les 

Anglais et les Am6ricains considferent le dindon comme un reservoir de 

syngames : la trachee de cel oiseau etant large, il n'est que peu incom¬ 

mode par les parasites, mais il entretient la maladie en rejetant les 

ceufs. Or, dans la ferine ou nous avons experimente, comme il etait 

fait un eievage mixte de poulets et de dindons, peut-etre les premiers 

etaient-ils contamines chaque ann^e par les seconds. 

3. Sur les pintades : un accident 6tant arrive au lot en experience 

(la poule couveuse, apres quinze jours d’elevage, ayant sacrifie tous ses 

eieves) nous n’avons pu continuer Fexperience, mais nous avons cons¬ 

tate que les jeunes pintades prenaient facilement leur patee pyr6thriiiee, 

1. 4 6taient morts d’accident. 
2. Ddlayer les niatieres avec de I’eau dans un verre a experience, laisser d6poser, 

prfelever 1 goutte a la surface du liquide sur une lame de verre, etendre et examiner 
an microscope. 

3. Loc. cit., p. 33. 

Bull. Sc. Pharm. [Docembre 1932), 
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aussi bien I’huile que les granules comme d’ailleurs les poulets et aussi 

les dindons. Par centre, tons ces volatiles preferaient boire ailleurs que 

dans leurs abreuvoirs. 

Le trailement curatifa et6 essaye avec succSs par badigeonnage de la 

gorge deux fois par jour avec I’huile pyr6thrin6e (comme nous I’avons 

dit plus baut) : 

1, Sui' les faisaiis : a) Sur un faisandeau du lot temoin, fortement 

atteint de syngamose, et que Ton avait « bague » afin de le reconnaitre ; 

b) sur des jeunes faisans « bagues », pris dans les differents lots atteints 

de vers rouges, dans les parquets de la chasse pr6sidentielle. 

Cbaque fois, il a 6t6 constat6 une amelioration notable de I’etatdu 

volatile et, pour ceux legerement atteints, c’est-ci-diredont la syngamose 

avail 6te traitee h son debut, la guerison. 

2. Sur les poulets : I’huile pyrethrinee en badigeonnage a 616 

essayee avec succSs sur les deux poulets t6moins atteints de syngamose 

(verifiee). AprSs quelques jours, leur etat est alle en s’ameliorant. 

Quinze jours plus tard, ils ne baillaient plus; leurs excrements renfer- 

maient encore quelques oeufs. 

Conclusions. — 11 semble resulter des experiences entreprises tant 

sur les jeunes faisans que sur les poulets : 

1° Que le traitement preventif, applique, dfes la naissance jusqu’ci la fin 

du deuxieme mois, parait avoir donne d’excellents resultats puisque les 

jeunes ainsi traites n’ont pas 616 atteints de syngamose pendant la dur6e 

d’6levage, alors que les t6moins avaient pris plus ou moins le ver rouge ; 

2° Que I’addition 6 la nourriture de produits pyr6tbrin6s : huile, 

granul6s, n’emp6che pas les oiseaux de s’alimenter puisqu’ils prennent 

facilement leur p6t6e; les faisans (d’apres le garde-chasse qui les a 

soign6s) preferent le granul6 ci I’buile bien qu’ils absorbent facilement 

cette derniere ; cela provient de la ressemblance du granul6 avec le 

jaune d'oeuf qui entre dans leur alimentation. Les poulets, dindons, 

pintades, absorbent aussi facilement Fun quel’autre des deux produits. 

II y aurait done avantage,’au point de vue economique, 6 utiliser Fhuile 

de prix moins 61ev6, puisque les r6sullats sont les tn6mes dans les 

deux cas. Par centre la boisson pyr6lhrin6e est souvent d61aiss6e quand 

les jeunes Irouvent k se d6salt6rer ailleurs. Peut-etre la dose de solu¬ 

tion alcoolique par litre est-elle trop forte. 

A la fin de nos experiences (') sur les poulets, nous avons constat6 

1. L^s produits pyr^thrinds qui out servi a ces experiences sont : 
1“ Granules k6ratinis6s (Vermosine) et Huile pyrethrinee (Vermurol), 

de la Societe des Yermenes; 
20 Pyrethrotoxine des Laboratoires Carteret (Huile pyr6thrin6e); 
30 Solute alcoolique, dans t’atcool methylique (Acanthiol), des Etablissements 

Lilte-Bonnieres et Golombes. 
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qu’en diminuant cetle do=e de moitid (XXV gouttes par litre au lieu de 

L goutles) I’eau de boisson 6tait acceptee plus facilement. 

3° L’addilion k la pdtpe d’un anthelminthique comme les pyr6- 

thrines, permettant de trailer colleclivement tout un 61evage, semble 

6tre le mode de traitement de la syngamose qui conviecne le mieux de 

gros 61evages : faisans, poulets, parce qu'il ne n6cessite quepeu d’inter- 

vention, comparativement au traitement individuel qui ne pent 6tre 

applique pratiquement dans les 61evages de quelque importance. 

4° Le traitement curatif, tel que nous I’avons employe, et surtout s'il 

est effectue des I’apparition des premiers symptdmes de syngamose, sur 

des oiseaux qui, malgre les precautions prises, auraient echappe au 

traitement pr6ventif, amene Ires rapidement la guerison du poulet 

comme du faisan. 

A. Guillaume, 

Professeur a la Faculty de Pharmacie de Strasbourg. 

Le dosage des chlorures, hypochlorites et chlorates mdlangds. 

Dans un precedent article ('), j’ai expose une metliode tres simple et 

rapide, pourle dosage des chlorures. J’ai vu depuis qu’il etait possible 

h [’aide de cette methode de doser rapidement les composes chlor6s, 

meme melanges. En effet, ma methode garde toute son exactitude en 

presence des composes chlores autres que les chlorures, et, en 

s’appuyant sur les reactions suivantes, on pent doser successiveinent, 

le chlore, sous les Irois formes precit6es. 

1" ' 2 GlOH + As'0= = 2 CIH + As'O”. 

2» G10>il + 3NO*H = C1H + 3NO=H. 

REACTIFS NECESSAIRES 

1" Liqueur titrante et reactif de la methode predtee. 

2“ Liqueur arsenieuse obtenue en faisant dissoudre 5 gr. d’anhydride 

arsenieux dans 200 d’eau et 10 de lesslve de soude et additionnant la 

solution de 300 cm^ d’acide sulfurique Ijo. 

3° Solution saturee de nitrite de soude pur. 

d. J. Foccry. Bull. Sc.Pharm., d932, 39, p. 172-175. 
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TECHNIQUE 

La prise d’essai sera diluee suffisamment pour qu’apres addition 

d’acide le chlore de I’hypochlorite reste en solution; de toule facon on 

pent op6rer dans une dole conique avec 200 cm” de liquide. Ajouter 

10 cm' d ecide sulfurique au l/o et 1 cm' de nitroprussiate 1/10, verser 

la solution mercurique jusqu’ci louche persistant, soit n cm' (ne pas 

depasser). 

n cm’ X 0,00624 = Cl des ohlorures dans la prise d’essai. 

Ajouter 10 cm' de la solution arsenieuse et verser 4 nouveau la solu¬ 

tion mercurique jusqu’ci louche (la burette ayant 6t6 ramenee k 0); 

lorsque le louche est atteint, s’assurer en r6ajoutant quelques centi¬ 

metres cubes de liqueur arsenieuse que celle-ci est en exces. Si le 

louche disparait, ajouter encore 10 cm' de liqueur arsenieuse et con¬ 

tinuer (nepas depasser), soit m cm’ verse. 

m X 0,00624 = Cl de I’hypochorite dans ta prise d'essai. 

Ajouter 1 cm' de solution saturee de nitrite et porter h I’ebuliition 

une minute. Laisser refroidir completement et verser une troisifeme fois 

la solution mercurique jusqu’a louche, soit p cm' vers6. 

I> X 0,0062i = Cl des chlorates. 

On ne doit pas craindre que I’^bullition chasse une partie de I’acide 

chlorhydrique forme. Demges (‘) sifrnale qu’une solution dHuee d’acide 

chlorhydrique, reduite A la moitie de son volume par Ebullition, garde 

tout son acide. 

U est Evident que cetle methode n’est exacte qu’en I’absence des 

composes analogues du brome et de I’iode. 

J’estime que crlte methode est une des plus pratiques qu’on ait pro- 

posEes pour I’etude de ces sortes de mElange, puisque dix minutes 

suflisent largement pour effectuer avec la mEme solution la serie des 

trois dosages, et avec une prEcision Egale A celle des autres methodes 

connues. 

A^. n. — II est Evidemment tout indiquE de se servir de cette mEthode 

lorsque Ton n’a que deux ou un corps citEs en prEsence; il suttit alors de 

faire seulement les opErations correspondantes (Liqueur d arsenic pour 

GlOH — Nitrite pour CIO'H). 

J. Foucry. 

1. Precis de Chimie analytiquc, 6dit., 1930. 
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REVUE DE CHIMTE MINERALE 

Le rhenium, element no 75. 

De meme qu’on avail appel^ respectivement ekabore, ekaaluminium, 

6kasilicium, le scandium, le gallium el le germanium avant leur isole- 

ment, de meme on d^signait provisoirement autrefois sous le nom 

d'ekumangmiese deux elements, de poids atomiques superieurs a celui 

du manganese et devant presenter avec ce metal certaines analogies 

physiques et chimiques. La classification periodique de Mendeleieff 

r^servaitcices Elements les cases numerotees 43 et 75 dans le groupe VII 

et dans la colonne verticale du manganese. 

La consultation du celebre tableau de Mendeleieff et les suggestions 

qui en resultent ont toujours apporte aux chercheurs une aide puissante 

dans la d^couverte des Elements. C’est ainsi qu’en juin 1923, Ioa et 

Walter Noddack, I. Tacke et 0. Berg pouvaienl deceler avec surete, au 

moyen de la melhode spectrograpbique de rayons \, les elements 43 et 

75 dans des minerals de terres races comme la colombite et la gadoli- 

nite, et que, I’annee suivante, le florentium, derniere terre rare, n“ 61, 

etait rev61ee par ses raies spectrales egalement. 

Les 6l6ments 43 et 75 regurent les noms de masurium et de rhe¬ 

nium. 

Depuis cette 6poque, on connait done 90 corps simples sur les 

92annonces par la theorie. Mais on pent affirmer que les deux inconnus, 

85 et 87, appartiendront k la famille des Elements radio-actifs, le voisi- 

nage dans le tableau periodique entrainant toujours comme consequence 

un certain nombre de ressemblances au point de vue chimique. Ce sont 

a, vrai dire les analogies pr6vues avec le molybdene qui ont conduit a 

recbercher, puis a decouvrir le rhenium en plus grande quantil6 dans 

les minerals de molybdene que dans ceux de terres races, k telle 

enseigue que le rhenium, encore a I’^tude dans les laboratoires de ses 

prospecteurs, vient d’entrer dans la phase de I’exploitalion indus- 

trielle. II est mame possible de s’en procurer actuellement dans le 

commerce. 

La variation rapide des prix de ce nouveau metal montre par ailleurs 

avec quelle decision et quelle promptitude nos voisins savent trans¬ 

porter les probl6mes scientifiques du domaine uniquement sp^culatif 
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au domaine technique : de 40.000 R. M. par gramme en 1928, le prix 

est tomb6 2.000 R. M. en 1929 et k 13 R. M. en 1931. 

GEOCHIMIE DU RHENIUM 

Voici les teneurs en rhenium des minerals de terres rares, dans les- 

quels I. et W. Noddack ont decele le rhenium au debut de leurs 

recherches. Cette teneur est Ires faible; elle est de I’ordre de 1 a 10 gr. 

dans 10 tonnes. 

Teneur eu rhenium de quelques minerals de terres rares 
eliidies par Ida et Walter Moddack. 

Gadolinite.2 Si0’,0Fe,20GI,0“Y*. Re : 11 XtO-' 
Alvite.SiO*,0*(Zr,Hf). 5 X 10 - ' 
Colombite.(Nb,Ta)*0»,0(Fe,Mn). 2 X 10 “ ' 
Tantalite.(Ta,Nb|*0’,0(Fe,.Mn). 1,4X10-=' 
Zircone.SiO®,0*Zr. <1 x 10 - ? 

Cette faible teneur de I’element recherch6 rappelle un peu la pauvret6 

en radium des minerais radiferes tels que la pechblende et elle explique 

pourquoi les premieres determinations de 1925 n’ont pu elre effectuees 

que sur des quanlites de matiere n’atteignant meme pas le gramme. 

Le tableau suivant indique la ricliesse en rhenium de quelques 

minerais de molybdene : elle est environ dix fois celle des precedents. 

C’est h partir de ces minerais que le rhenium est exlrait aujourd’hui. 

Teneur rhenium de quelques minerais de moly 

/ Lier.2,8 X 10-« 

Ndrv^ge < Bandalski.1,2 
I Moss.0,6 
\ Knalen.1,4 

Japon. 0,8 
Colorado.1,8 
Nouvelle-Galles du Sud.2,5 

INDUSTRIE DU RHENIUM 

L’industrie du rhenium comprend deux stades comme celle du 

radium. 

1° L’enrichissement du minerai en rhenium et la separation de ce 

metal, h I’eiat de combinaison, d’avec le molybdene dont les proprietes 

chimiques sont voisines. 

2° L’extraction de I’element rhenium de ses combinaisons, c’est-a- 

dire la preparation du metal lui-mfime. 
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I. — EnhICHISSEMENT DU MINERAI EN RHENIUM. 

Le tableau ci-joint montre la complexi!6 du mineral de molybdene 

a partir duquel I. et W. Noddack ont prepare 1 gr. de rhdnium. 

Analyse du mineral de molybdene traite par I. et W. Noddack 
pour preparer 1 gr. de rliininm. 

Mo .... . 38,0 
S.;i9,8 
Se. 0,3 
SiO* .... 0,5 
0»,V1* .... 0,2 
OCa. 0.2 

TiO* .... 0,1 
Fe.0,1 
As.0,08 
Ni.0,02 
Za.0,02 
Cu.0,02 

Pb.0,02 
Mn.0,01 
Co.0,004 
Ge.0,002 
V.0,002 
Pt.0,002 
lie.0,082 

L’extraction du rhenium s’appuie sur les fails exp^rimentaux sui- 

vants : 

1° Le rhenium appartient cl la serie des metaux precipitant en milieu 

acide par SH* et son sulfure est Ires peu soluble dans le polysulfure 

d’ammonium. 

Dans la suite des trailements chimiques, le rhenium se trouve done a 

cote du molybdene dans les precipites au moyen de SH’. 

2° Si Ton reduit un tel sulfure par H‘ et si on I’altaque par le melange 

CO*K' + NO“Na, le rhenium passe dans la masse fondue (a I’eiat de rhe- 

nates) avec le molybdene, le tungstene, I’arsenic, le germanium, le 

ruthenium, I’osmium, I’antirnoine, le vanadium, le plomb, et il peut 

eire reprecipite de la solution aqueuse h I’eiat de sulfure. 

Si, au contraire, on chauffe le melange r6duit fpar I’hydrogene dans 

un courant d’oxygene, on peut obtenir les deux oxydes Re*0’ et Re’O*, 

facilement distillables et n’entrainant avec eux que Tosmium, I’arsenic, 

et un peu de molybdene. 

3“ La teneur en rhenium de la matiere premiere peut etre determinee 

et la marche de I’enrichissement peut etre suivie par examen des 

spectres de rayons X. L’une des raies caracteristiques est la raie 

Rei., = 1,429 A qu’il est possible de separer avec un appareil suffisam- 

ment dispersif de la ligne voisine du zinc ZnK, = 1,43206 A. La limite 

de sensibility de la methode atteint la teneur en Re : 10 — 

Le point delicat de I’extraction du rh6nium est Onalement sa s^para- 

tion d’avec le molybdene. Les auteurs ont experimente h ce sujet 

d’assez nombreuses mdthodes qu’il est possible de rattacher plus simple- 

ment aux trois principes 6lymentaires suivants : 

A. — Engagement du metal dans une combinaison insoluble en milieu 
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aqueux. — Dans ce chapitre vont se grouper les methodes dites « par 

precipitation •). 

1. Precipilalion du rhenium ti I’elat de sulfure en milieu lunmoniacaL 

— Uoe solution ammoniacale contenant par litre 5 gr. de molybdene et 

0 gr. 030 de rhenium, additionnee de oO cm’ de polysulfure d’ammo- 

niiim a 20 °/o, se trouble apres quelques heuros. Apres quatre jours le 

sulfure de rhenium noir est precipite partiellemen (il en reste 0 gr. 010 

r6tat colloidal). Le molybdene demeure en solution. 

2. Preeipitation du molybdene a I'etat de molybdate de na.'yum. — 

Le molybdate de baryum est difdcilement soluble dans I’eau, alors que 

I’acide perrhenique et les perrhenates sont solubles. 

3. Precipitation du molybdene a I’etat do P(J‘{NfPy, [2MoO\ 0 OH\ 

— En milieu acide nitrique, en presence de nitrate d’ammonium et d’un 

phosphate soluble, le molybdene conduit au phosphomolybdate d’ammo¬ 

nium, tandis que le rhenium dans les memes conditions ne donne rien. 

B. — Engagement du metal dans une co!4binaison coloree soluble en 

MILIEU AQl'EUX, MATS I’LUS SOLUBLE DANS UN DISSOLVANT ORGANIQUE NEUTRE. 

— Ces m6thodes peuvent etre appelees methodes « par epuisement ». 

4. Epuisement par I'etber des sulfocyanures de molybdene et de 

rhenium. — En solution chlorhydrique, et en presence de sulfocyanure 

soluble, le molybdene donne une coloration jaune x’irant au rouge et 

la combinaison ainsi form^e est soluble dans I’ether; avec le rhenium, la 

coloration est rouge Jaunatre. Soluble en rose dans Tether, mais la solu- 

bilite est beaucoup moindre. 

5. Epuisoment par le chloroforme des solutions molyhdiques en 

presence de .xanthogenates. — Les solutions acides de molybdene, addi- 

tionnees d’un xanthogenate, donnent naissance ci une coloration violette 

intense et la combinaison formee, contenant le molybdene, est soluble 

dans le chloroforme. Hien de semblable n’a lieu avec le rheniuin. 

C. Engagement du metal dans une combinaison sublimable. — Les me¬ 

thodes precedentes 6taient toutes par voiehumide; lasuivante est par voie 

s6che. Ilsembled’ailleursque ses auteursenont tire un parti avantageux. 

6. Separation par sublimation des oxydes. — L’oxyde blanc Re'O’ est 

sublimable d 180“, Toxyde jaune Re*0’ h 350“. 11 faut atteindre 300“ pour 

Yolatiliser, avec quelque difficulte, Toxyde MoO^. 

II. — Preparation du rhenium metallique. 

C. Agte, II. Altertbum, K. Becker et G. Heyne viennent de publier, 

sous la direction de K. Moers, dans le Zeitsebrift fiir anorganische und 

allgemeine Ghemie (22), un certain nombre de proeddes d’obtention du 

rhenium ^ I’^tat metallique. 



LE rhenium 681 

1° Methods a I'oxyde et au sulfiire. — II est classique, 6tant donne un 

sulfure, de proposer son grillage pour obtenir I’oxyde et de r6duire 

celui-ci par le Carbone pour passer au m6tal. Dans le cas du rhenium, 

I’ordre e>t inverse : on passe de I’oxyde au sulfure par chauffage dans 

un courant de SH*. puis au metal par reduction au moyen de I’hydro- 

gene. On obtient ainsi une poudre noire, fine, grenue. 

La difficulle du travail consiste, au depart, dans l:i condensation des 

oxydes Re'O’ et Re^O“ obtenus par sublimation. Les auteurs n’y sont 

parvenus qu’en adoptant un dispositif de precipitation 6lectrique, inspire 

du precede Cottrel. La tension n6cessaire 4 la condensation du nuage 

d’oxydes atteint 8 000 volts pour un tube de 20 mm. de diametre. 

2' Methods au siil/'nre. — Nous avons signals que le sulfure de rhenium 

rests I'acilement a I’etat colloidal et que sa precipitation n’est pas inte¬ 

grals. CependanI, si Ton opere cette precipitation h I’autoclave, on evite 

la formation du collofde. II suffit de reduire ce sulfure par I’hydrogene. 

3° Reduction directs du perrhenate de potassiuni ReOR{par 1'hydro- 

gone. — On sait que cette reduction directe ne reussit pas avec le tung¬ 

state de potassium, mais dans le cas du rhenium, elle ne presents aucune 

difficulle. La temperalure doit seulement atteindre lentement 1.000". 

Les fragments de metal obtenu ont la meme forme que le perrh6nate de 

potassium utilise. L’alcali constitue la seule impurete du metal ainsi 

prepare, mais sateneur ne depasse guere 1 °/„, la majeure partie etant 

absorbee par la nacelle en porcelains poreuse. 

Pour avoir le rhenium pur, il suffit de laver it I’eau legerement acide. 

Le rendement atteint 95 “/„. 

Cette methods est applicable aux autres perrhenates ainsi qu’aux 

oxydes. Le perrhenate d’ammonium conduit a un m6tal trfes pur. 

4.0 Precipitation du rhenium de ses solutions. — Le rhenium peut etre 

depose a I’etat meiallique par electrolyse de ses sels dissous ou fondus, 

ce qui results deson caractere mi-noble, mais I’operalion n’est pas tr6s 

avantageuse. La forme du m^tal depose a la cathode rappelle celle des 

m6taux du groups du plaline : il s’agit de surfaces moir^es. La densite 

de courant necessaire est comprise entre 1 /lO et 1 /IflO d’ampere par cen¬ 

timetre carre et le depot est d’autant plus facile que la courbure de la 

cathode augments. 

5“ Autres melhodes. — Les auteurs ont etudie le depbtdu rhenium 

sur des fils de tungstene par decomposition des chlorures gazeux, des 

bromures ou des vapeurs de peroxydes. 

PROPRIETES PHYSIQUES DU RHENIUM 

Les propridtes physiques et chimiques du rhenium correspondent k 

ce qu’on en pouvait attendre d’apres sa position dans la classification de 

Mendeleieff. 
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Grande analogie, par exemple, avec le lungstene par le point de fusion 

lres_elev6 : 
P,F.Ke = 3.440 ±60“ P.F.t.. = 3.400“. 

Grandes analogies, d’autre part, avec rosmium par son caractere 

mi-nol)le et sa haute ductilile. A froid, en etl'et, le rhenium est assez 

ductible et i chaud, il pent etre martele, forg6, tourne. Sa resistance a 

la traction estde 50,6 k^Ymna* et son allongement a la rupture de 2i“/o. 

La resistance dlectrique specifique du rhenium e temperature ordi¬ 

naire vaut : 
P = 0,21 X 10 — ^ ohtn-cm. 15 

soil environ quatre fois celle du tungstene : 

Tungstfene 
Manganese 
Osmium . 

Cette valeur un peu elevee de la resistance specifique ne doit pas sur- 

prendre compietement, car deux autres elements de la cinquieme periode 

du tableau de Mendeleiekf, le mercure et le bismuth, ont une resistance 

encore plus grande. 

Le coefficient de temperature enlre 0” et 100“est : a^oo = 3,11 ^ lO-^. 

Kt vers 2.700°, on a pRe-2.700" = 6,34 orb-so" alors que pour le tungstene 

pTu.2.700* = 16,8 pTa.2o«- A cetle meme temperature, la resistance eiectrique 

du rhenium vaut environ 1,3 fois celle du tungstene. 

Quelques autres proprietes physiques du rhenium ont pu etre etu- 

diees : remission eiectronique entre 1.900 et 2.700“ absolus, la structure 

cristalline et la dilatation suivant les differents axes. La structure cris- 

talline [W. M. Goldscbmidt (9)] s'est reveiee du type hexagonal comme 

celle de I’osmium et non pas cubique comme celle du lungstene. 

POIDS ATOMIQUE ET PROPRIETES CHIMIQUES DU RHENlUMj 

I. — POIDS ATOMIQUE. 

I. et W. Noddack (13) essayerent de le determiner par analyse des 

oxydes ReO^ et Re’O’ ou par celle du chlorure brun, mais sans resultat 

precis, le chlorure etudie etant compose de plusieurs chlorures engen- 

dres par hydrolyse. A partir du sulfure S®Re—reduction par I’hydro- 

gene —, ils trouverent Re = 188,7 + 0,15. Ce chilTre, adopte pour la 

table allemande des poids atomiques, en 1930, a ete revise par HOnig- 

scHMiD et Sacutleben (17) : ils se sont adresses au perrhdnate d’argent 

ReO'Ag — precipitation par I’acide bromhydrique, pesee de BrAg. La 

valeur adoptee actuellement est : 

Re = t86,3t±0,02. 

0,059.10 - I ohm-cm 
0,04t.I0-‘ — 
0,093.10-^ — 
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II. — Proprietes cuimiques. 

Le rhenium est plus r6sislant que le tungstene aux agents oxydants 

gazeux. 

Lorsqu'il a ete prealablement chauffe dans I’hydrogene humide, il 

presente vis-ci-vis de la vapeur d’eau une passivite anormale. 

Le rhenium est atlaque par I’acide sulfurique concentre el tr6s rapide- 

ment par I’acide nitrique dans lequel il passe a Petal d’acide perrh6- 

nique. Une curieuse propriety de ce nouveau m6tal esl sa resistance 

pratiquement complete & Pacide fluorhydrique. 

Le nitrure el le carbure de rhenium n’ont pu etre deceies, de meme 

que Pamalgame el le rhenium-carbonyle. 

Les combinaisons les plus etudiees du rhenium sont les combinaisons 

oxygenees. 

Combinaisons oxygenees du rhenium. — Le rhenium donne facile- 

ment un peroxyde, comme le vanadium, le niobium, le tantale, le 

chrome, le molybdene el le tungstene. Ce peroxyde Ke^O’ possede des 

proprietes acides; il est blanc. 

On ne connait pas de terme d’oxydation superieur fi Re'0% mais on 

connait les termes inferieurs Re'O’ et ReOL 

L’oxyde jaune Re*0’ correspond aux perrhenates, comme Poxyde violet 

de manganese Mn'O’ conduit aux permanganates. Mais Mn*0’ est instable 

des 60“ (transformation avec explosion en oxygene et bioxyde MnO'), 

tandis que Re'O’ est stable et distillable sans decomposition : on pent en 

prendre le point de fusion, le point d’ebullition, la densite de vapeur. 

Cette slabilite s’accorde parfailement avec cette observation que dans 

une m6me colonne du tableau de Mendeleieff, les oxydes des m6laux plus 

lourds sont les plus resistants (Cr, Mo, I’u, Fe, Ru, Os). 

La solution aqueuse de Re’O’ contienl Pacide perrhenique ReO'H, 

monoacide, analogue e MnO*H et CIO^H. On connait les perrhenates des 

metaux suivants : potassium, sodium, caesium, ammonium, thallium, 

argent, mercure, baryum, neodyme, sels tres stables, difficilement 

reduits en milieu aqueux. 

L’oxyde rouge ReO’ conduit aux rhenates, sels jaunes de formule gene- 

rale ReO*M++, dans laquelle le rhenium est hexavalent. Les rhenates 

d’argent et de baryum sont insolubles dans Peau. Les rhenates alcalins 

peuvent etre ohtenus par fusion des perrhenates avec un exces d’alcali, 

mais ils sont encore plus instables dans les manganates verts; en pre¬ 

sence de Peau, le rhenate de potassium se decompose suivant Pequation : 

3ReO‘K.’ + 20H* = 2ReO‘K -I- ReO= -f- 401IK. 

Quelques oxydrs inferieurs, violets, bleus ou noirs, sont encore e 

Petude. Obtenus par reduction menagee de Re’O’ et de Re’O’, ilsrappel- 

leraient les oxydes inferieurs de molybdene et de tungstene, et devraient 
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etre consid6r6s comme des oxydes salins, comme des perrhenales ou 

des rhenates de rhenium tels que 2 Re’O", ReO’ ou 2 ReO’, ReO’. 

L’oxyde ReO* (Re tetravalent), par reduction en I’absence d’eau, don- 

nerait naissance au rhenium melallique plus aisement que le manga¬ 

nese, le molybdene el le lungslene, mais plus difficilement que I’osmium, 

ce qui, une fois de plus, est en parfait accord avec la situation du rhe¬ 

nium entre le tungstene et I’osmium, dans la classification periodique. 

En resume, si le manganese appartient bien au groupe du fer, le 

rhenium ne peut 6tre raltache qu’ci celui du platine. 

CABACTERES ANALYTIQUES OU RHENIUM 

Les principaux caracteres analytiques du rhenium ont die signales ci 

propos des principes d’extraclion de ce m^tal, ainsi que dans le chapilre 

precedent sur les proprietes chimlques. II s’agissait la, S. vrai dire, de 

reactions macroscopiques. 

Parmi les reactions inicroscopiques recemment decouvertes, on peut 

citer : 

La precipitation des perrhenates de mercure et de lhalium monova- 

lents; 

La precipitation par la brucine et la veratrine, ou bien encore par le 

bleu de methylene, mais cette derni^re n’est complete qu’en I’absence de 

sels mineraux. 

On a propose egalement la caracterisation par le perrhenate de 

caesium ReO'Gs (cristaux incolores, colorables en violet par le perman¬ 

ganate de potassium). 

Un bon proced4 de dosage chimique semble consister dans la forma¬ 

tion du perrhenate d’ammonium ; un eclianlillon de rhenium metallique 

traite & chaud par I'acide nilrique donne aprfes evaporation, action de 

I’ammoniaque, nouvelle evaporation, un r6sidu de ReO*NII‘, qu’il est 

possible de chauffer a 200“ sans perte de poids. 

Gkilmaxn et ses collaborateurs ^19-20) ont preconise un dosage du 

rhenium a I’etat du perrhenate de nitron *. 

t. Nitron : non commercial d’une base organique, le diphgnylendanilo-dihydro- 
triazol, utilisee pour le dosage de I’acide nitrique. Sa forinule est : 

C'lP 

Le nitrate de nitron est insoluble et se lave faoilement. Voir Wetl. Les methodos de- 
la chimie organique, p. H35. — Treadwell. Manuel de cbimie analytique, 4' ddit. 
franij., 2, p. 414. 
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A c6te de ces mSthodes chimiques pond^rales, il ne faut pas ometlre 

les methodes purement physiques puisque non seulement, du point de 

vue historique, elles ont pertnis la decouverte de I’^lfement, mais encore 

elles sonten pratique les plus sensibles, comme le monlre le tableau 

suivant des raies ultimes du rhenium. 

Raies ultimes du rhenium. 

CONCLUSION 

En 1923, le rhenium, element numero 73 de la classification perio- 

dique de Mendeleieff, fut d6cel6 par la mSthode spectrographique dans 

plusieurs minerals de lerres rares. 

L’existence de raies spectrales bien diff6renciees d6montrait d6jii 

suffisamment I’existence de ce nouveau corps simple. Mais des travaux 

ulierieurs, assez nomhreiix, ont permis d’aller plus loin, puisqu’il adte 

possible de I’isoler ii I’etat metallique, Si partir de minerals mangani. 

feres, et d’en etudier un certain nombre de combinaisons, lelles que les 

oxydes, les rhenates et les perrh6nates. 

Le rhenium est done aujourd’hui un Element bien connu, dou6 d’inte- 

ressantes proprietes physiques et chimiques. 

Gependant, comme aucune propriete physiologique n’a 6t6 signalee 

jusqu’alors, il serait peut-6tre ini6ressant, du point de vue th6rapeu- 

tique, de voir un certain nombre de chercheurs s’orienter dans cette voic 

toute nouvelle. 
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r LIVRES NOUVEAUX 

FLORENCE (G.) et ENSELME (J.). Les problfemes de la biocliimie 
moderne. 1 volume in 8“ de 316 pages avec figures. Prix : 45 f anes. Doin, 
6diteur, Paris, 1932. —Get ouvrage n’est pas un « traits » de biochimie. II 
n’expose pas I’ensemble de cette science encore jeune, eu voie de pleine 
croissance, cuUiv6e par un nombiv considerable de chercheurs, renouvelde 
par I’emploi des methodes de la physico-ohimie, et qui s'efforce d'exprimer, 
dans le lanyage mathematique, les fails et les lois biochimiques. II cornporte 
seulement la raise au point « d’un certain nombre de questions actuelles 
en cours d’evolution. En raison des innombrables publications qui paraissent 
chaquejour en ce domaine, un traite magistral est vite ddpasse; il suffit de 
quelques mois pour que certains de ses chapitres ne correspondent plus 4 
I’etat actuel de la science. Les raises au point sont necessaires qui, .sans faire 
I’expose ddtaille des questions, en donnent une vue d’ensemble mofiernisee. 
C’est ainsi qu’est conpu I’ouvrage de MM. Florence et Enselme. II n’est pas 
destine aiix debutants en chimie biologique. II exige, pour 6tre lu avec fruit, 
la connais-ance des fails chimiques fondamentaux auxquels il apporte les 
corrections rendues n^cessaires par les progres rficents. 

Ge livre debute par un chapitre sur Tatome; il s’achfeve par un expose des 
elements de U tliermodynamique. Les auteurs ont voulu « encadrer, en 
quelque sorte, leurs Etudes de biochimie entre un schema de I’atome et un 
resume de thermo-dynaraique qui traduisent la double source logique des 
explications de la vie ». Ils montrent comment la Biochimie, a I’origine 
simple chapitre de la Ghimie organique, a conquis son autonomie et posshde 
maintenant en propre : son objet, ses methodes, ses idSes generales. Il est 
n^cessaire de ne pas oublier que les constituants chimiques isoles des gtres 
vivants ou dont la presence a ete consiat^e dans les tissus se tronvent, chez 
le vivant, en liaison complexe, en interaction constante et que, isol6s 
in vitro, ils ne constituent plus que des fragments de cadavre. D’oii la ndees- 
sit6 d’envisager, aprfes I’isolement et la constitution des esp4ces chimiques, 
comme I’a montre M. Javillier, leur genfese, leur devenir, leur ^quilibre. II 
faut aussi assouolir les methodes employees pour leur etude, utiliser pour 
celle-ci des agents, comme les diastases, qui les simpliflent ou les unissent 
par des processus synth6tiques, sans les deflgurer, recourir 4 des metho les 
d’examen qui, comme l’4tablissement des spectres d’absorpti' n, renseignent 
sur leur constitution sans la transformer. Onretrouverace souci dans I’expose 
des diver.-es et noinbreuses questions trait^es. 

Ces questions sont les suivantes : I'atome, le probIfeme des colloides, la 
tension superficielle, les spectres d’absorption ultra-violets, les acid“S amines, 
les peptides, la constitution des proteines, la constitution des hexoses et des 
bioses, les hydrates de carbone sup4rieurs, la constitution des sterols, les 
acides nu ildiques, I’dtude des reactions en milieu homogene, le milieu h6t4- 
rogbne, la notion du pH, la membrane agent chimique, le glutalhion, la 
constitution et le mode u’aclion les diasta-ies, la r^veisibilild des diastases, 
la moldcule chlorophyllienne agent de synthfese, les 4tapesde la fermentation 
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des gluciles, le catabolisme ties hydrates de carbone au niveau du muscle, 
I’origiue chimique des 6ldments biliaires, le probleme de rimmunite. Dans la 
conclusion, les auteurs montrent quelle est « I’individualite logique de la 
chimie biologique ». Enfin, ils donnent en appendice : les conventions Interna¬ 
tionales pour la denomination en biochimie, les Elements de thermodynaraique. 

Cette dnumdrrttion teraoi^ne de la richesse et de la varietd de I'ouvrage. 
Ce dont on peut feliciter les auteurs, c’est, en dehors de la clarte concise avec 

laquelle ils ont expose les fails complexes qu’dludie leur livre, la fa^on 
vivante ddnt ils I’ont fait. Ce dont on doit les remercier, c’est d’avoir rdsurae 
si parfaiiement tant de questions diverses dont la miseau point demanderait, 
pour le savant non spdcialisd, un trfes gros et pdnible travail. M. MasorL 

LUMIERE (Auguste). Anapliyla.vie. 1 volume in-S®, 158 pages, avec 
19 figures intercaldes dans le texte. Aotualites scientiCiques et indiistrieJles. 
J.-B. Bailliere, editeur. Pans, 1932. — La dirf-ction scieutifique qui preside 
Jil’ddilion d-s « Actualitds scientifiques et industrielles » pouvait difficile- 
ment s’adresser a une personnalite scientiflque plus competente qu’AuGusTE 
Lumiere pour presenter au grand public un livre traitant de ce qu’on est 
convenu d’appeler I’v anaphylaxie ». Le savant lyonnais apjorte ici, comme 
dans tous ses travaux, cette conception personnelle, parfois un peu para- 
doxale (en prenant ce dernier terme dans son acception propre, c’est-a-dire; 
conlraireaux iddes gdndralement admi.ses), qui l a conduit deja, 4 travers de 
multiples travaux, a de veritables decouvertes. 

L’auteur apporte avant tout une mise au point fort claire du probleme. 11 a 
tenu comptH aiissi bien des ddcouvertes faites au laboratoire que des denudes 
de la recherche Clinique. En lisant son travail, on voit s’eclairer peu a peu 
ces questions extremement delicaies et complexes dont nous ne connaissons 
encore qu’une bien rudimentaire partie Pour donner une idde exacte de ce 
livre et engager ainsi le public pharmaceutique k le lire avec attention, nous 
ne pouvons mieux faire que de citer les litres des principaux chapitres. Ce 
simple exposd monirera la place quetient, dans la science biologique actuelle, 
le phdnoraene decouvert par Uichet, et donnera un aper9u des decouvertes 
qui en sont, dfes mainlenant, sorties et qui en sortiront encore ; 

Chapitre premier : Hisiorique. •— Ciiapitre II : Phdnomenes de choc. Leur 
mdcanisme. — Chapitre III : Les troubles polymorphes de I’anaphylaxie 
chronique et I’instabilite humorale. — Chapitre IV : Uuelques troubles de 
I’anaphylaxie chronique et de I’instabilite humorale consideres en paiticulier. 
— Chapitre V : Le phenomfene d’Aninrs. — Chapitre VI : Immuniid. — 
Chapitre VII : L’anaphylaxie cellulaire. — Chapitre VllI : L’anaphylaxie locale. 
— Chapitre IX : Quelques rdllexions relatives au mdcanisme de la sensibilisa- 
lion et a sa spdcificild. — I.ndbx BiBnoGRAPHiguE. J. Beg.mer. 

HELLER (Rr Hans). Ubbelohde’s Ifandbiicli dep Cheniie und 
Teclmologie der Ole und Felte in vier Banden. 11 Band. Ersle 
Ableilung, I vol. in-S”, 824 pages, 1U8 fu., imp. S. ILrzel, Leipzig, 1932, 
brocbd ; R. M. 73; relie : R. M. 79. — La deuxidme Edition du dictiounaire 
de Ubbelohde vient de paraitre a Leipzig, comp feternent revue et mise 4 jour 
sous la haute direction du U' Hans Heller. Get ouvrage, auquel a collabore 
une pldiade de savants specialises dans I’etude des lipides, est une veritable 
encyclopddie dont I’usage est recomrnandable pour tous ceux qui s’adonnent 
a la chimie des corps gras el des cires. 

L’ouvrage est divisd eu quatre parties et comprend six volumes. La premiere 
partie est consacrde 4 la chimie et a la technologie des hudes, giaiises et 
cires. La deuxifeme partie traite dans le tome I des huiles, graisses et cires 
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v4g6tales, dans le tome II des produits animaux. La troisifeme partie (tome I) 
6tudie la chimie, analyse, technologic des acides gras, des glycerides et des 
huiles pour rouge turc, tome II, la chimie et technologic des savons et des 
cires, enlin la quatrieme partie est reserves a I’oxydation, la polymerisation, 
la reduction des huiles grasses et des cires. 

Le tome I de la premiere parlie dont I’editeur a bien voulu nous faire 
hommage indique non seulement toufes les references relatives a la composi¬ 
tion chimique et aux proprietes physiques des huiles vegeta'es, mais encore 
leur preparation, fabrication et utilisation; de plus les auteurs s'attachent h 
definir botaniquement les especes. De nombreuses figures montrent les parties 
d’oii I’on peut extraire les lipides, avec les caracteres anatomiques de ces 
organes vegetaux. 

A la fin du volume, un chapitre est consacre aux tourteaux; il contient 
loute une partie de statistique fort interessante. 

Trois tables des matieres : noms d’auleurs, noms botaniques, noms vul- 
gaires, compietentcet importantouvrage. Professeur Em. Pehrot. 

BLAIGNAiV (M"® S.). Contribution a I’^tude du brome normal 
dans le r^gne v6g6tal. 7Vi. noct. Univ. {Phann.), 1 vol. in-S", 90 pages, 
JouvE, edit., 18, rue Racine, Paris, 1932. — L’auteur utilise la methode 
indiquee par M. le professeur Damiens pour le dosage du brome et acces-oire- 
ment du chlore dans les tissus animaux. La raatiere organique est sechee a 
I’etuve k 40“, puis on la reduit en poudre fine et preihve 6 gr. de substance; 
on ajoute 25 gr. de nitrate de potassium et 40 gr. de carbonate de sodium 
anhydre; le tout est soigneusement melange et la poudre est calciuee a aussi 
basse temperature que possible dans une capsule d’argent. Aprfes refroidisse- 
ment, on reprend par de I’eau bouillante, on filtre. On neutralise ensuite par 
de I’acide nitrique exempt de brome verse tr^s lentement; on ajoute un exc^s 
de 2 cm’ d'acide. La solution limpide et incolore est additionnee d’une 
quantite connue de liqueur decinormale de nitrate d’argenl. Le precipite est 
separ': et lav^, mis en suspension dins de I’eau; on acidule par quelques 
gouttes de SO‘H' pur et on projette un fragment de Zn; les acides halog6n4s 
passent a r4tat de selsdezinc solubles. On filtre pour s^parer I’argent reduit, 
on amfme le volume a 10 cm’ et on y verse 0 cm' 4 d’HCI et 2 cm’ de SO‘H’, 
puis, aprJs refroidissement, 0 cm’ 4 de la s ilution de chromate de potassium, 
et enfin, aprSs dix minutes de repos, 2 cm’ de reactif k la fuchsine sulfurique 
(SO'H’ au 1/20 en vol. 100 cm’, solution de fuchsine a 1/1.000 10 cm'). Le brome 
Iib6r6 colore le chlorotorme en rouge violace. L’intensiW de cette coloration 
est lide k la quantite d6gag6e. En comparant celle-ci avec des t^moins prd- 
par^s a I’avance h faide d’un bromure alcalin, on arrive a ^valuer la teneur en 
brome a 0 mm’ 01 prfes. 

La liqueur filtrSe et les eaux de lavage du pr^cipit^ argentique sont r^unies 
etl’argentenexofestitr^au moyen d’une solution decinormale de sulfocyanate 
de potassium, en presence d’alun de fer comme in licateur de virage. On peut 
ainsi determiner les halogfenes totaux contenus dans la matifere premifere; 
par difference avec le brome trouve dans I’essai precedent, on a le chlore. 

Cette technique tr^s precise a mis en evidence les faits suivants. Les graines, 
legumes et fruits comestibles contiennent pour la plupart du brome et du 
chlore. Ces lialogenes existent en proportions tres variables. Pour les plantes 
medicinales et les extraits pharmaceutiques qui en derivent, la mSme 
remarque est valable. Trois echantillons d’eau presentaient des teneurs en 
brome non negligeables. Les engrais azotes, potassiques et phosphores, pos- 
sfedent aussi du brome; enfin, chez les plantes non cultivees, la presence du 
brome est relalivement constante. 

Bull. Sc. Pharm. (Deccmbre 1932). 44 
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[| apparait nettenaenl que, dans le regne vdgetal, la feuille est I’organe le plus 
riche en brome, viennent ensuite la racine, la tige, la fleur, le fruit et enfin 
la graine. M.-Th. Francois. 

MAURIZIO (D"^ A.). Histoire de I’alimenlation veg6tale depuis la 
prdliistoire jusqu’a nos jours. Traduction de F. Gidon, professeur 4 
rUniversitO de Caen. 1 vol. in-8“, 663 pages, avec 82 figures. Prix ; 60 francs. 
Payot, ddit., Paris, 1932. — L’histoire de falimentation humaine est neces- 
sairement liOe 4 celle de la civilisation en g^ndral. Comme en tout le dothaine 
de I’ethnographie, on retrouve de nos jours, chez des peuples restes primitifs, 
des habitudes et des fails qui, chez les peuples actuellement dvolu4s, ont 
existd 4 Forigine. Quelques survivances des pratiques anciennes existent 
encore; elles reparaissent plus nombrenses en temps de disette et I’etude de 
Falimentation, en ces periodes, est d’un inWrOt tout particulier. 

II y a liaison profonde entre les pratiques alimentaires et les progres de 
Fagriculture. Tout 4 Forigine, se trouve la periode de ramassage, puis vient 
celle de la culture 4 la houe, enfin celle de la culture 4 la charrue, d’abord 
individuelle, puis, aujourd’hui, pour ainsi dire industrielle, la culture inten¬ 
sive de vastes etendues remplacant la culture familiale. En mSme temps que 
cette Evolution se poursuit, se manifestent des progres dans la preparation de 
Faliment et, d’autre part, une diminution du nombre des especes vdgetales 
utilis4es par Fhomme. « L’homme est passe d’une alimentation variee, riche 
en eau, pauvre en Elements solides, a une alimentation de moins en moins 
varide, de moins en moins aqueuse, de plus en plus riche en mat^riaux 
solides. )> La valeur nutritive des plantes consommOes augments avec les 
progrfes des mdthodes agricoles. Et le souci d’une production intensive fait 
porter les efforts de Fagriculture sur quelques espfeces 4 grand rendement et 
de haute valeur aliraentaire. 

La preparation des aliments artificiels debute par Femploi de Febullition, 
r4alisde en iiitroduisant, dans les recipients utilises, des pierres rougies au 
feu. On obtient ainsi des decoctions d’herbes qui sont les premieres soupes. 
Plus tard apparait Fusage des fermentations. Les premiferes fermentations 
utilisees sont des fermentations acides, analogues 4 celle de la choucroute. 
Puis vient la preparation des bouillies et des gaieties. Le dernier progrSs 
consiste dans Finvention du pain. On peut s’etonner que, dans un ouvrage 
aussi documente, Fauteur ait laisse de c6te I’histoire de cet aliment essentiel 
d’origine vegetale : le sucre. 

Le livre, dont je resume si brievement Fabondante matiere, est riche de 
substances, nourri de fails extremement varies du plus haul interet. On ne 
peut s’empScher de faire un rapprochement entre Fhistoire de Falimentation 
vdgetale et celle de la iherapeutique vegetale; celle-ci, comme celle-la, a vu 
diminuer le nombre des drogues retenues par la Iherapeutique parmi celles, 
tres nombreuses, qu’utilise, sous tous les climats, la medecine populaire ; elle 
a vu se perfectionner les precedes de preparation des formes medicamenteuses 
comme se sont perfectionnesceux de la preparation des aliments, et, demSme 
que Fon voit, en temps de disette, Fhomme aCfame recourir 4 des aliments 
abandonnes en periode de prosperite, on a vu piraitre, devant la penurie de 
medicaments fondamentaux, des succedanes oublies ou negliges. 

Le D' Maurizio doit etre feiicite de cet excellent ouvrage, qui n’est pas 
seulement interessant au point de vue de Fhistoire de Falimentation, mais 
aussi au point de vue de Fhistoire de la civilisation et meme de la psychologie 
des peuples. Fm. Perrot. 



TABLE DES MATIERES 

DU TOME XXXIX 

(1932) 

Les chiffres en caract^res gras reiivoient an Balhtia des Inlcrels professionaols. 
L'abreviation (an.) indique que I’article mentionn^ est (’analyse bibliographique d’un 

ouvrage nouvea^j. 

Absorption ultra-violelte ... 59, 61 
— cardiaque des drogues.208 
Acaddmie de Medecine. Election , . 258 
-. Prix de r..15, 268 
-. Rapport sur THerboristerie 
mAdicinale.161 

— des Sciences. Prix de T-. . . 232 
Accidents causes par les teintures or- 
ganiques.113, 521 

— et causes d’erreurs en pharmaoie. 
145,. 201 

— du travail. Le paiement direct. . 25 
Accord franco-allemand sur les en- 

grais azotes synthetiques.131 
— intersyndicai pour la ville de Vin¬ 

cennes . 90 
Accoutumance a la morphine .... 

630, 631, 632 
Accumulation de la digitale.201 
AcOdicon (e).120 
AcOtate de benzidine.521 
Acetiques. DOrivOs — et maloniques. .59 
Acetylcholine. L’ —.120 
— et artere r^tinienne.199 
— et circulation pulmonaire .... 203 
— et ccBur embryonnaire.638 
—. Pharmacodynamie .... 648 a 651 
-. Sels d’ -.588 
— et veniricule isold.199 
Acide acOtique comme antiseptique. 429 
— azOla'ique chez les animaux ... 563 
— benzoique. SynthOse de 1’ — — 

chez I’homme.460 
— butyrique normal.499 
— chaulmoogrique.536 
— chrysophanique, chrysarobine et 
snufre.119 

— formique comme antiseptique . . 425 
— glutamique et anemie.565 
— nezuronique. Sa fonction chez le 
chon.109 

— hippurique. Elimination.460 
— hydnocarpique.536 
— isopropylallylbarbitnrique [Nu- 
mal]. 591, 392 

Acide kinnrenique.438 
— lactique. Action antiseptique. . . 519 
-Variations d’-dans le sang. 63 
-. Variations dans le muscle . . 64 
— lactyllactiqne.392 
— molybdique. Combinaisons. ... 564 
— nitreux et vilamines B et G. ... 108 
— oxyacetylaminophdnylarsinique . 462 
— para-oxybenzoique. Ethers de T— 521 
— —. Toxicologie de 1'-.... 528 
— perchlorique. Emplpi de 1’-. 522 
— phenylcinchonique.513 
— picrique. Dosage.112 
— propionique comme antiseptique. 432 
— quinique. Metabolisme.460 
— quinoleique. Sels cuivriques. . . 516 
— succioique. Role de 1’-. . . . 119 
— urique. Dosage.511 
Acides aminOs et alimentation. 361, 620 
-et anOmie.110, 565 
-. Influence des-ingOrds. 110, 565 
-. ToxicitO.561 
— gras monobasiques.425 
-enrobant la trypsine.386 
-du sang.568 
-des tissus animaux.565 
— inosito-phosphoriques. Composes 
des.. 525, 564 

— organiques. Action antiseptique . 1 
-de l urine.511 
Acidity. Dosage de T—.515 
Aconit dTndochine.312 
Aconitine. Dosage pharmacologique. 634 
— Efl'et sur le nerf.634 
— et regulation thermique.635 
—. Rdaclion de 1’—.  515 
Acriflavine. Pharmacologie.462 
Actinomycose osseuse. ..116 
Actions a distance en biologic ... 325 
Acylamines. Saveur acre des —. . . 564 
Adonis aestivalis.524 
Adrenaline. Action mydriatique. . . 125 
— et anesthhsiques locaux . . 624, 625 
— et artere rOtinienne.199 
— et coeur de lapin.631 
— Formation de T —.310 
— etglycoghne musculaire. 123,124, 639 
—. Hypertension par T—.648 
— inversAe par la yohimbine.... 631 



692 TABLE DES MATIERES 

Adrenaline et muscle bronchique . . 
—. Mecatiisme de sou action . . 63, 
—. Phirmatoiynamie 64, 123, 124, 

125, 126, 201, 20i, 205, 268, 638 a 
— et pression veineuse. 

- et pseiidococaine dioite. 
—. Stabilite comparAe. 
—. Votes d’inlroUuction. . . . 123, 
— virtuelle. 
AdrOnalino-sdcrdtion. 
Adsorption et antisepsie. 
— et action narootique. 
— en biologie. 
Affections gastro-intest nales .... 
Afrique du Nord. Figuier. 
— occidentals frangaise RAglemen- 

tation des substances vAiieneuses. 
Agave sisal et sa culture. 
Aqen. Journee de huit heures. . . . 
All. Actions de 1’ -. 
Aix-les-Bains. Sources thermales . . 
—. Station pour rhumatisants . . . 
Albumine. Recherche de 1’— urinaire. 

235, 
Alcali et curare. 
Alcalis. SensibilitA aux —. 
Alcaloides. Aminoxydes d — .... 
—. AllArations des —. 
— des Lobelia. 
—. Dosage colorimAtrique. 
— du quinquina. 
— de la salamandre. 
Alcool dans le liquide cAphalo-rachi- 

AIcools ootyliques anesthAsiques . . 
— polyatomiques. Transformation. . 
AldAhyde cinnamique. Synthese. . . 
— formique. Pharmacodynamie. . . 
Aldehydes et pulAgone . 
— a-p AthvlAiuques. 
Algerie. Decret concernant les sub¬ 

stances veneneuses. 
Algues rouges. . 
Alimentation par les acides aminAs. 

567, 
— rationnelle (an.). 
— vegetale (an.). 
— et vitamines. 
Allantoine. Dosage dans les solutions 

trAs diliiAes. 
Alliance de sAcuritA entre stagiaires 

et maitres.201, 
Allium sativnm. 
Allochrysine. 
Allolactose . 
AllylsAnevol. Dosage. 
Alsace. MagnAsie et cancer. 
—. PoliomyAlite en 1930 . 
Altitude et rAsistance aux maladies . 
—. Inlluencp de 1’- sur les dArivAs 

anthracAniques . 
Alumininm et mAtabolisme du P . . 
—. ToxicitA comparee. 
Amelanchier vulgaris. 
AmAliorants en bouiangerie et en 
meunerie.103, 116, 

Amers. Action gAnArale des — . . . 
— et leucopAdAse gastrique. 
—. PhytothArapie. 
—. Plantes amAres indigenes .... 
Amibiase chronique. Traitement. . . 

123 
64 

328 
584 

164 
585 
90 

Amidon. Saccharification de 1’—. . . 
— cru. DigestibilitA. 
Aminoxydes d'alcaloides. 
Ammoniaque. Dosage de T— .... 
—. Formation d'—. 
Ammonium. Sels d’— et excitabilitA. 
Amnistie. La loi d’— ........ 
Amylomyces Rouxii. 
Amyrines a et p. 
Amytal.591, 1 
—. AnesthAsie a 1’—. 61, 
— et excrAtion de I’eau.i 
— sodique.i 
AnaArobiose par la vaseline et les 

huiles ininAral- s.i 
Anagyrine. Pharmacodynam'e . . . i 
Analgesiques. Dosage biologiqne . . ( 
Analyse des sels.! 
—. ProgrAs dans T— des urines. . . ! 
Analyses alimentaires.! 
— mAdicales (an.). 

Anaphylaxie. Etuie de 1’— . . 325, i 
— et sels de magnAsium.i 
Anatoxine diphlAri iue.1 
AnAmie et acides amines . . . 110, c 

—. Cure par les mAtanx.; 
— et hematopolAse. . . . 305, 619, f 
— et manganese.1 
— de nutrition.t 
AnesthAsie par I'amytal. ... 64, C 
— par I’avertine. 590, 591, E 
— par les carbures cycliques . . . . E 
— au chloroforme.S 
— au chlorure d’Athyle.5 
— a I’Ather. 589, .5 
— a I’AthylAne.5 
— au furane.5 
— au protoxyde d'azote. . . . 589, 5 
— par le tritiromoAthanol (avertine). 5 
AnesthAsiques basaux.5 
— locaui. 622, 623, 624, 6 
Angelica-lactone.5 
Angine de poitrine. 5 
Anguilles. Sang des —.1 
Anhydride snlfureux. Recherche . . 5 
Anuam. La mAdecine en —.4 
AnnAe. L’— thArapeutique.3 
Annuaira gAneral de la Pharinacie 
frangaise.2 
Anorexie.3 
Antagonisme camphre et Cl K. . . . 2 
— insuline et hypophyse.3 
Antagonismes ..3 
— dn luminal.6 
Anthelmintiques du BrAsil.5 
Anthraquinones. Plantes a — ... . 3 
Anticorps. Constitution des —. . . . 5 
— et ergotamine.3 
Antifixateurs du ca'cium.3 
AntigAnes. SpAcificitA des — . . . . 5 
— lipoi'diques.5 
Antimoine. Recherche.5 
Antioxydants et graisses.1 
AntioxygAne. Fonction —.5 
Antipyretiques combinAs au vAronal. 6 
— associAs a I'urAthane.6 
Antipyrine. Hypotherinie par 1’— . . 6 
— lodobisinuthate.418, 4’ 
— Reactions de 1'—.1 



TABLK DKS MATlEaES 693 

Antiseptiques. Etudes 

— Mode d’action. 
Antivirus typhoiMique. 
Apnde adrdnalinique. 
— cboliniqne. 200, 
Apomorphine. Tolerance a 1’—. . . . 
Apothicaires. PechOs particuliers 

— dc Vitry-le-Franjois. 
Appareil circulatoire. LOsions par 
I'ephet.inine. 

Appareils de laboratoire. 
Appeiit. Stimulants de 1’— 394, 393, 
Appetits d'autrefois. 
Arabinotdtraozybutylimidazol . . . 
Arbousier. Glucoside. 
Arbntine et ursone. 
Argent. Camphocarbonate d’— . . . 
Arginine. Etude et dosage. 
Armde. Alimentation de I’—. 
Arretd du 20 juillet 1927. Non-vali- 

dite de r.. 
— du 7 juillet 1911 ; les petites doses 

de substances toxiques. 
Arsdniate de plomb. 
Arsenic contre I'aodmie. 
—. Elimination. 
— et glutalhion. 
—. Recherche. 
Arsenicaux pentavalents. 
Arsdnobenzdnes. Action anthelmin- 

Artemisia arborescens. 
Artdre retinienne.199, 
Arthritiques. Regime des —. 
Ascaridiase des carnivores . 
Asdbotoside (asebotine). 
Asiles de la Seine. Concours del’in- 

ternat en pharmacie. 
Aspergillose cerebrale. 
Assistance publique. Mddaille d’hon- 

neur de T -. 67, 110 186, 
Association des diplomes de Micro- 

biologie dela Faculld de pharmacie 
de Nancy. 

— des Doctfurs en pharmacie 17.42, 
67, 89, 114, 142, 165, 232, 

— amicale des anciens dtudiants de la 
Facultd de Lille (Elat). 

— confraternelle des Internes en 
pharmacie (Paris). 87, 

-des pharmaciens frangais 49, 
— syndicale des Biologistes pharma- 

— des Femmes pharmaciens de 

— frsngaise des pharmaciens de rd- 

-pour I’avancement des sciences. 
Assurances sociales. Syndicats ha- 
bilitds. 

Atomes, Matidres et — (an.) .... 
Atophan commecholdrdtique .... 
—. Microchimie de 1’ —. 
Atropine. Action mydriatique. . . . 
—. Absoiption des colly res d’ — . . 
—. Pharmacodynaroie. 127, 128, 201, 

640, 642, 
— et ventricule isold. . 
Atropiniques. Do.'age physiologique. 

630 

108 
96 

643 

566 
393 
198 
120 
330 

387 
320 

50 

27 

620 
461 

462 
524 

363 
390 
523 

18 
326 

259 

213 

261 

234 

262 

233 
110 

654 
199 
128 

Attaques adriennes. Ddfense passive. 323 
Auto-oxydation des graisses.107 
Avertine [Voir : Tnbromoelbanol] . 

590, 591, 592 
— et circulation.591 
—. Ddtoxication de 1’—.591 
— et ephddrine.391 
Avis de concours. 66, 88, 110, 141, 

161, 208, 259 
Azote du corps et du muscle .... 457 
— Chez le rat.106 
— non-proteique du sang.459 
Azotdmie.461 

B 

Baccalaureat. Equivalence de — pour 
les Strangers. 43 

Bach b6 (vermifuge). 26 
Bacille coli des eaux.115, 581 
— o’Ebebth.  114 
— du loin.107 
— pyocyanique. Multiplication . . . 580 
— de la loitne.389 
— tuberculeux. Bactdriolyse .... 327 
-. Phosphatide du-hovin. . 63 
-. Recherche.327 
Bacilles de Koch dulait.579 
— paratyphiques.114 
Bacilldmie tuberculeuse.581 
Bacillus foecalis alcaligenes.513 
Bactdriologie medicale (an.). 58 
Bactdriolyse du bacille tuberculeux. 327 
Bacterium coli. Action antiseptique 

de I’acide lactique.579 
Bains-Ies-Bains. La cure de— ... 577 
Bale. .Musde siiisse d'hisfoire de la 
pharmacie.264 

Balsamite . lufusion de —.452 
Banane. Distillation de la — .... 391 
Barbituriques. 626, 627 628 
—. Picrotoxine, antidote des — ... 627 
—. Reactions des —. 522, 532 
—. Sublimation des —.587 
Bardgine et ses applications .... 579 
Baryte poor precipiter le glucose . . 112 
Baryum. Pharmacologie du chlorure 

de —. 334, 651, 653 
Bases amindes volatiles.636 
Baume du Pdrou.122 
Beauveria Bassiana.178 
Belladone. Extrait sec de —.525 
Benzdnesulfonate d’oxydimorphine. 392 
Benzdniques. Ddrivds »-chlorallylds. 195 
Berbdrine. Stabibte de la — . . . . 525 
Berber is Thunbergii.525 
Besoins alimentaires.456 
Beurre et bacilles de Koch.579 
—. Graisse de —.519 
— de Karitd.  122 
Bile. Ddsinfection de la —.396 
—. Dosage des sels biliaires.112 
Bilirubimdtrie plasmatique.396 
Biochimie. Les probldmes de la — 

moderne (an.).687 
Biologie. Les actions a distance en — 325 
—. Inslitiitde — physico-chimique. . 325 
Biologistes-Pharmaciens.262 
Bismuth. Action calcifiante.198 
—. Elimination urinaire.392 



TABLK DKS MATH'RES 

Pages. 
Bismuth. Microdosage du —.52.3 
Blastophaga psennes.584 
Ble. Broiiie dans le —. . .524 
—. Traitements chiiniques.403 
Blennorragie. Diagnostic serologique 327 
Bleu d'isamine.560 
— de mdthylene. Action vasculaire. 648 
Bois coloniaux. Etude de-. . . 324 
Bossus. Lfs —.118 
Boulangf rie. Les ameliorants en — . 1(6 
Bourbon-Lancy. indications.579 
Bourbonnais. Flore du —.322 
Bourboule. Eau de La — et glycemie 199 
Bourses famiiiales du corps pharma- 
cputique.142 

Brdsil. Plantes anthelniintbiques . . 585 
—. Sociedade Brasileira de Ghimica. 114 
Brest. Application de la loi sur la 

journSe de huit heures.141 
Breviaire de I’imprioieur et du biblio¬ 

phile .   46 
Bromates. Separation.112 
Brome dans rorganisme.527 
— normal des vdgAtaux. . . . 524, 689 
Bromhydrate d'byoscine.128 
Bromure et respir ation.270 
— de bromocholine . . . 200, 201, 588 
Bromures. Separation.112 
Brucellose bovine.389 
Brucine. Ghimie et toxicite . . 329, 330 
—. Seis complexes de —.523 
Bulletin de 1’Association desdipldmds 

de microbiologie de la KacultO de 
pharmacie de Nancy.213 

Cabeca de negro . 
Cachemire. Cu ture de digitate ... 583 
Cacodylate de bismuth.392 
Cadmium. Dosage du —.572 
Galeine et adrenalino-sOcrOtion . . . 126 
— et diurOse.333 
— du guaraua. 66, 122, 273, 524 
—. MOthodes de dosage.471 
— et m4dinal.628 
— et rein. 271, 631 
Calcification par le bismuth.198 
— des lesions tuberculeuses.393 
Calcium. Absorption du —.569 
— Antiflxateurs du —.386 
—. Bilans du — chez I’homme. .34, 61 
— dans la carence de vitamine B et 
I’inanition. 62 

— et digilal’e.207 
— et ergot amine.656 
—. Dosage dans le lait.388 
—. Equilibre — et P.108 
—. Variations du— chez I’homme. . 108 
-. Metabolisme du —.392 
-- et aotivite musculaire.643 
— et narcose magnOsienne .... 622 
— et phosphore des os.621 
—. Source du— dans Phypercalcdmie 

63, 618 
— el scnsibilite & I'extrait paratby- 
roilien.567 

—. Utilisation du —.459 
— et vitamine D.520 
Calculs de laboratoire (an.).192 

Californie. Raisins secs.390 
Calophylilum bigator.539 
Cameroun. Ecorces de yohimbe. . . 593 
Camomille romaine.262 
Camphocarbonate d'argent.517 
— de mercure.121 
CamphogOue et mddinal.628 
Camphre et KCl.217 
—. Action cardiaque. 268, 623 
—. Action sur I’intestin.269 
—. Pharmacodynamie.269 
Cancer. Gbimiotherapie.550 
— en Egypte.390 
—. Terrain magn^sien et —.113 
Cancerisation et sels de Mg.389 
Cannelier. Essence de —.585 
Carbone de I'urine normale.576 
Cardiazol et circulation .... 267, 268 
— et respiration.270 
— et mediiial.628 
Carnivores. Ascaridiase.390 
Carotdnase.621 
CarotOne. Ses derives et sa formula. 196 
—. Poiivoir hematopoidtique.572 
— etvilamineA. 370, 570, 621 
Cascara. Aotivite du—.586 
CasOine. Absorption par la —. . . . 386 
— ingerfee.619, 620 
Catalyse. La — en chimie. 99 
Cataplasme de farine de lin.504 
Catha edulis.524 
Cendres des os. 456, 618 
Centenaire de la mort de G. Ccvif.k. 188 
— de la mort de G. S. Serullas. . . 139 
Cestodes. Histoire naturelle des — 
(an.).512 

Cetones Dehydrogenation des — . . 563 
Chamaerops bumilis. Racine de — . 661 
Chambre de commerce de Paris. . . 16 
— syndirale des tabricants de pio- 

duits pharmaceutiques. 89 
Champignons. Ferments solubles 

des —.571 
— parasites (an.).191 
— ven4neux.114 
Charbons pour l oenologie.575 
Chateaurouz. Journee de huit heures. 260 
Chevreul (an.).617 
Chiffre d’affaires. Taxe sur le-. 35 
-et taxe unique.163 
Chimaphylline.331 
Chimie et vitamines.571 
— alimentaire.571 
— biologique. Travaux complemen- 

taires de..187 
— colloidale de I'antisepsie.587 
— geuOrale. Travaux pratiques 
de..101 

— organique. Notions de-(an.). 190 
-. Recherches.564 
-physique. Revue de—. . . 242, 309 
Chimiotherapie (Revue).534 
—. Manuel de —.617 
Chloral comme anesthdsique .... 591 
—. Action cardiaque. 268 , 62.5 
—. Action chol6rdtique.335 
—. Dosage dans le sirop.118 
—. Hypothermie par le —.626 
— et urdihane.625 
Chloralose. Action choldretique. 335, 588 
— et diiirdse.588 



LE DES MAllfiUhS 

Chloralosa et scopolamine . . . . 
Chlorates. S^paralion et dosage. 11 
Chlore des tissue et du sang . . . 
Ghloretone et diuiese. 
Chlorhydrata de choline dans la t 
berculose. 

— de phenylhydrazine. 
Chlorhydrines. 
Chloroforme dans les tissus, . . . 
Ghloromethanes. Syncope par les- 
Chlorotropane. Actions du — . . . 
Ghlorure d'acetylcholine. 
— de barymn Action vasculaire . 

— — et glan les salivaires. 
— de calcium dans les planles . . 
— de choline. 
— d'dthyle et chronaxie. 
-et hematoporphyrine . . . . 

— de magnesium dans les plantes. 
— de potassium et camphre . . . 
— de thionyle. 
— de trityle. 
Chlorures. Separation et dosage di 

Ghoc anaphylactique . . . 
— histaminique. 
Chocolats. Analyse des —. 
—. Chauffage des —. . . . 
—. Fabrication des —. . . 
Choleretiques et cholagogue 

Gholesterine du serum . . . 
Gholesterol. Microdosage. . 
— du sang huuiain . . . . . 

Gholine. Esters sultonds . . . 648 
—. Nouveaux derives de la —. . . 
—. Differencialion. 

—. La — en therapeutiqiie .... 
Ghoro'ide. Absence de vitauiine A. 
Ghoii. Acide hexuroiiique. 
Ghronaxie et muscle. 
— pendant la narcose .... 589 
— du nerf splanclmique. 
— et thyroxine. 
Ghrysantheme insecticide. 
Chrysarobine. 
Cicutiue. Caracterisation. 
—. Micro-sublimation. 
Ginchona Ledgeriana.210 
— sucr.irubra.210 
Ginchonidine. Idiosyncrasie. ... 
Ginchonine. Gouibiuaisoiis phenoli- 

Ginnamate de benzyle. Hoile au — 
Girculaire relative a I’etiquelage c 

substances venOneuses .... 
-a la fabrication et au commei 

des stupeflants. 
Girculation et avertine. 
— et corps adrenal iniques ... 

— et histamine. 
— ft pilocarpine. 
— et pitressine. 
—. Pharmacodynamie . . 
— cdrObrale et adrenaline 
— puhnonaire. 

Circulation rdnale et salyrgan . . 
Cissampelos ovalifolia. 
Citrates de bismuth. Elimination . 
Climats et tuberculose. 
Cobalt, vaso-dilatateur. 
Coca. Dosage des alcaloides dans Ic 

Antagonisrne-ephedrinc 
;t extrait de geniH. 
;t reflexes vaso-moleurs . . 
Structure chiiniqne de la — 
t syncope adrenalino-chloi 

Action de I’ergotamine . 
et extrait pituilaire. . . . 
et hypophyse. 
dans I’intoxication saturnin 

—. Tissu embryonnaire cardiaque. . 
— d escargot. 
— de grenouille. 268, 
— de Murex. 
— de saiigne. 
ColibacUle. Origine. 
—. Isoleiiient dans I’eau. 
—. Numeration. 
— et aride lactique. 
Colibacilloses. Les — (an.). 
Collargol. Pouiniades au —. 
College de France. Nominations. . . 
Colloides. Labilisation des —. 242, 
Collyres d'atropine Absorption. . . 
Colonies frangaises. Regltmeiitalion 

■ les substances veneneuses . . ... 
Celorimetrie. Dosage des alcaloides. 
—. Dosage du fer. 
Comite national de defense contre 

e defense contre la Tubercu- 

Gommandeur de la Legion d’hon- 

— du Merite agricole.llfl. 
Commission du Codex. 
— consultative pour les plantes m6- 

dicinales, en Italie. 
— de I'Hygiene a la Chambre des dA- 

— des sArnms el vaccins. 
Comptabilitd des stupAfiaiits .... 
Concentration moUculaire et diges¬ 

tion gastrique. 
Gancierge. Le — (uotes etymoiogi- 
qies).. 

Concours de I’lnternat en pharaiac'e 
des Hbpitaux de Paris . 41, 113, 
- de Rouen. 



TAIlLli DES MATlI'ltHS 

— pour IV'iiploi de chef des travaux. 
— des prix de la Faculty de phar- 

macie de Paris. 
— de professeur agreg6 a I'Ecole d’ap- 

plication des troupes coloniales . . 
— de professeur suppliant. 19, 41, 

110, 141, 161, 
Conference pour la limitation de la 

fabrication des stupdfiants (Geneve, 
1931) . 

Confiserie pharmaceutique. La 
gomme en.. 

Congelation des huiles. 
Congo. P.iivres du —. 
—. Quinquinas du —. 
—. Flore du Katanga. 
Congres international des oieagi- 

—. ler-de la panification (Rome, 
juin 1932).1 

—. LVl' — de I’A. F. A. S. (Bruxelles, 
1932) . 

—. Ill* — de Technique sanitaire et 
d’Hygiene urbaine. 

Coniine et muscle de grenouille. . . 
Conserves. Maladie des —. 
Conte... de morticole. 
Contracturants. Poisons—. . 334, 
Contracture intestinaie. 
Contrdle des specialilds pharmaceu- 

tiques en Espagne. 
- au Perou. 
Convention internationale pour li¬ 

miter la fabrication des stup6fiants. 
■-pour unOffice de cbimie. . . . 
-pour l unification des anaiyses 
alimentaiies. 

— relative au serum anlidipht^rique. 
Convulsivants. Effet des — ..... 
Coramine et circulation. . . . 267, 

Corchorus olitorins. 
Corps gras. Indice d’ac6tyle. . . 
— jaune. Standardisation. . . . 
Corticalesurrenale. 
Cosciniiim fenestratum. 
Coton. Huiles de —. 
Crdatine chez le rat. 
— du muscle hiimain. 
Creatinine. Mdtabolisme . . . . 
Crdnothdrapie. 
Cresols. reparation des — . . . 
Crins de Florence. Fabrication . 
Crocodile. Sang de —. 
Croissance. Nourriture et — . . 
— Soufre et —. 
— et vitamines. 

Culture. Essais de — de la lobdlie. 165 
— de la digitale dans I’lnde .... 583 
— du pavot a opium en Italic . . . 198 
— du quinquina aux Philippines. . . 200 
-en Indochine.209 
-au Congo beige.266 
Curare. Parmacodynamie. . . 333, 334 
Curarisation et fatigue.! 334 
Curieuse experience.237 
Cuvier (G.) — Centenaire de la mort 
de-.188 

Cyanure mercurique. Uosage. ... 112 
—. Reduction.518 
—. Toxicite.271 
Cyclohexane anesthesique. ..... 590 
CycIohexanedione-1-2.517 
Cyclopentane. Toxicild.527 
Cyclopropane anesthesique.590 
CystOme inactivant I’insuline. . . 621 
l-cystine. Sels de —. 108 

— et vitamine B. 
Cryptotoxines. 
Cryptotoxine diiodosalicylique . . . 
Cuivre et andmie. 
— et fer dans I’andmie. 
— et hemoglobine. 
— pour la ddsalbumination. 
—. Dosage par la reaction de Spacu. 
— pour la levure. 
— metallique purifie I’eau. 
—. Sels cuivriques de I’acide quino- 

Daphne Gnidium. I 
Dax. Eau thermale de —.t 
— indique aux rhumatisants .... E 
Debits de boissons. 
Decret concernant la medaille d’hou- 

neur de I’Assistance publique. . . 
— iust tuantlajourneede huitheures. 

90, 115, 141, : 
— relatif a la verification des ther¬ 

mometres tuedicaux. 
DenrOes alimsntaires. Unification de 

presentation des analyses.I 
Densite des exlraits fluides.< 
Dents. Analyse par rayons X . . . . I 
Dephenylorubrene.i 
Dermatologie. Sels d’or en —. . . . : 
Dermatoses. Etude do pH du plasma 

resinfectionbiliaire. 
— par les ethers oxybenznlques. . . I 
Derris insecticides. 
Destructionorganique.! 
Detoxication dans I'anestbesie. ... I 
— par le glutalhion. 527, 
— de la nicotine. 
Diabete. Pathogeniedu —. 
— Traitement par I’insuline. 
Diabetiques. Sucre chez les—. ... 
Dial comme anesthesique de base 

591, . 
— Mecanisme de son action. 
— Reactions du —. . . . 121, 322, 
Diallylbarbitnrate de pyramidon. . 
Diallylmalonyluree. 
— [Voir: Dial], 
Diamines. Influence des — sur la sac¬ 

charification de I’araidon. 
Dichloro-1-3 propOne. 
Dichloro/i-xylene. 
Dicodid(e). 
Dictame blanc. 
Dictamnine. 
Dictamnolactone. 
Dietetique. Guide-formulaire. 
Diethylol-benzene. 
Digestibilite et carence en vitamines. 



TAIiLli DBS MATIEI 697 

387 Digestion gaelrique. 
Digitale. Accumulation chez I’animal. 
—. Culture au Cachtmire. 
—. Dosage biologique .... 206, 
—. Relations avec Ca et H. 
—. Une nouvelle —. 
Digitalis lanata. 
— Glucosides du.. 
— lutea. Action cardiaque. 
Dihy dropyro cate chine. 
DihydroxyiiihydcorubrOne. 
Dihydrosypbenyldtbylamine .... 
Diiodosalicylate de sodium. 
Dilaudid (e). 
Diner amical du B.SP. 70, 97, 230, 
Diozyacdtone. 
Diphterie. Prophyiaxie. 
—. Vaccination. 
Diplococcus crassus. 
Diplocoques pathogOnes.. . 
DipsacOes. Histologie et chimie des 

Dipsacus sylvestris. 
Distillation sous pression reduile, . 
Distinctionshonoririques 13, 17, 39, 

65, 87, 110, 140, 160, 185, 208, 230, 
DiurOse par le cacodylale de Bi. . . 
— par la cafeine. 333, 
— et chlorOtone. 
— et niorphiue. 
— parle salyrgan. . . . 272, 332, 
— et hypnotiques. 
— ethypophyse. 

DivinylbenzOne. 
Docteiirs en pharmacie. Association 
des-de France 17, 42, 67, 89, 

114, 142, 165, 232, 
Documentation photograpbique, etc. 

dans les sciences medloales. . . . 
Dosage biologique des analgOsiques. 
— des atropiniques. 
-[Voir aussi: Ergot] 
Drogues et intestin isolO. 
— simples. La connaissance des- 
Droit d'auteur. Vers une entente uni- 
verselle. 

— pharmaceutique. La publicite et 
le.. 

Duoddnum. Sue neutralisant. 
—. Ulcus du —. 

Eau bactericide.580 
—. Colibacille.115, 581 
—. Echanges aqueux.623 
—. Excrdtion aprOs amytal.627 
— de La Bourboule etglycdmie. . . 199 
— thermale de Dax.578 
— d’Evian et nephrites.198 
— de Plombieres. Radio-activite. . . 199 
— de Salies-de-Bdarn.199 
— de Vichy.199 
— de Vittel.199 
Eauz. Action ducuivre mdlatlique sur 

les germes des—.577 
—. Microdosage du potassium. ... 112 

Origine du bacille coli.115 

Pages. 
Eaux anciennement polludes .... 115 
— souterraines.454 
— de Javel. Retrogradation.522 
— marines. Reaction du Mo.523 
— minerales. Les..578 

lyse. ^ 198 
Echanges aqueux chez I’animal. . . 202 
-et fievre.623 
Ecole de Medecine et de Pharmacie 

d’Amiens. Concours de suppleant . 
19, 41 

-. Nomination du directeur . . . 232 
-d’Angers. Avis de concours. 161 
-de Besancon. Avis de con¬ 
cours.110 

-— de Grenoble. Avis de con¬ 
cours .161 

— — — de Poitiers. Avis de con¬ 
cours.  88 
-de Rennes. Concours desup- 
pleant.141, 259 
-. Nomination.259 
-de Tours. Avis de concours. 110 
— pratique des Hautes-Etudes ... 19 
Edestine ing^rde.619 
Egypte. Plantes et drogues.265 
—. Rarete du cancer.390 
Elections a la Nationals ROglementa- 
tion.142 

Electrocardiograpbie.654 
Element. L’— n“ 75 (Revue).677 
Elemi de Mauille.330 
Empoisonnement par le soumiffene. 171 
Emulso'ides. .  243 
Encephalite post-vaccinale. Sa cause. 115 
—. Son iraiteuient.115 
Engrais et lobelie.166 
—. Urbe comme —.331 
— azotAs synth^tiques.131 
Enseigne. Unevieille — de pharmacie. 615 
Eosinopbilie sanguine.571 
Epanchements articulaires.197 
— sanguins piricardiques.386 
Ephedra I'ranijais hypertenseur ... 127 
— divers.526 
Ephddrine. Constitution.525 
— d’une espOce francaise. 127 
—. lonisatiou et spectre.582 
—. Transformationpar U.-V.641 
— et avertine.591 
—. Antagonisme ro aine..644 
—. Pharmacodynamie. . 126, 643, 644 
—. Reaction color^e.120 
—. Ricinoleate d’ — •.563 
Ephdtonine. Action cardiaque. . . . 268 
—. Effet sur la circulation. 642, 643, 644 
Epiddmies. Les — de 1929. 116 
Epiniue.646 
Equilibre acide-base. . . 456, 520, 570 
Equivalence de baccalaurdat pour les 
etrangers. 43 

Ergosterine [Voir : Ergosterol.] 
Ergostdrol non irradid ....... 519 
—. Sources glucidiques d’ — . . . . 621 
—. Rdaction colnrde.Ill 
— irradid. Activitd.569 
-et calcification.393 
-• etcendresdes os.456 
-. Ingestion d’-. 460, 520, 564 
-et hypercalcemie.63, 618 



698 TABI.E DES MATIERES 

Pages. 
Ergosterol irradii. Preparation in- 
dustrielle.386 
-. Reaction colorAe.IH 
Ergot. Dosage des alcaloides .... 203 
—. Preparations d’ — . . 203, 391, 656 
—. Essais biochimiques. ... 391, 655 
—. Dosages compares.655 
Ergotamine et anticorps.328 
— et intestin. 610, 635, 656 
~ et actirite musculaire.643 
—. Pharinacodynamie . . 205, 206, 635 
Ergotoxine. Aclifite compares ... 655 
-. Myosis par P —.655 
— et oviducte.641 
Erica divers.331 
Esdrine.Pharmacodynamie. 202, 641, 

643, 631, 652, 633 
Essai biologiquB de I’ergot. . 391, 653 
-des analgdsiques.633 
-des atropiniques.128 
Espagne. ContrOle des specialit6s 
pharmaceutiques.234 

Essence deterebenthine. Loi relative 
au commerce de 1’.  42 

Essences. Conslituants des —. . . . 511 
Ester dimdtbylcarbamique.652 
Esters de la choline contenant du 
soufre. 648, 649 

Estomac Maladies de P —.395 
— et phloridzine.397 
—. Tonus gastrique.638 
—. Cocaine et muscle gastrique. . . 639 
Ether. Anesthdsie a 1’ — ...... 389 
—. ImpiiretOs dans r ^.389 
— ethylique de Tacide para-indlhyl- 

phdnylcinchoninique.463 
Ethers para-oxybenzoiques. . 527, 583 
— trityliques.5t7 
Ethers-sels. D'^dnublement.518 
Ethylhydrocupreine . ..462 
Ethylphdnylmalonylurde [Voir Gar- 

Etres infdrieurs et desinfection. . . 326 
Ethylene. Anesthesie a I' —.589 
Ethylene-glycol.633 
Etiquetage des substances vdnd- 
neuses. 73 

Etudiants dtrangers. Equivalence de 
bai'calaurCat. 43 
Eucodal. 12U 
Euphorbia marginata. Graine d' — . 586 
— stricta. Graine d’ .. 329 
Evian. Ean d’ — et ndphrites. . . . I'it 
Evolution (pharmiceutique).193 
Evreux. Journde de huit beures. . . HE 
Excitability neuro-musculaire. . . . 20; 
— et adrenaline.631 
— et sels d'amnionium.331 
Exercice Idgal de la Pharmacie ... 3J 
Expdrience' Une ctirieuse — . . . . 231 
Extrait de belladone. Dosage pbysio- 
logique.121 

— sec de belladone.521 
— de corps janne.39i 
— hypophysaire, contracturant. . . 52( 
-contre I" choc.64^ 
— de pancrdas desinsulinds.19; 
— pituitaire . Pharmacologie 397 , 

398, 399, 64. 
-. Antagonisme. 627, 621 
— thyro'idien.391 

Extraits fluide: 
des-. . . 

-d'ergot . . 

Caracteristiques 

Faculte de Medecine de Montpellier. 
Nominalions. '■ 

-de Strasbourg. .Nomination . . 
— — et de Pharmacie de Bordeaux. 
Nomination.1 

— -de Lille. Assuciation des an- 

-de Lyon. Jurys d’examen . 
-. Lecon inaugurale. 
--. Nominations. 
-de Marseille. Nominations. 88, 2 
-de Toulouse. Nomination . 1 
— de Pharmacie de Madrid. Nomi- 
nalion.2 

— — de Montpellier. Nomination. . 2 
-de Nancy. Association des di- 

plOmes de Microbiologie.2 
-de Paris. Nomination de pro- 

fesseurs faonoraires. 
-. Nouveau laboratoire. 138, 1 
-. Prix de la.. 
-. Travaux pratiques comple- 
mentaires.1 

-- —. Nouveau bibliotlidcaire en 

-. Nouveau secretai I e . . . . 1 
-. Souscription pour un labo¬ 

ratoire de recherches.1 
-de Strasbourg. Uetraite deM. le 

doyen J.xdin.1 
FacultAs de Pharmacie. Professoral 

et agregation.! 
Faculty des Sciences de Bordeaux. 43, i 
Fards. Accidents par les —.' 
farines. Produits » amyliorants » . . ■ 

—. Traitemeuts chimiques . . 103, 1 
Fariue de lin. Cataplasm-.1 
Fatigue et curarisation. 
Fydyratiou Internationale phaima- 

ceulique. Assemblee. 
-. Historique.' 
-pour le developpement de 1 Her- 
boristerie. 

Femmes. Metabolisme des — . . . . 
—. Calcium, P et proteines. ... 
—. Eligibility des — aux tribunaux 

de commerce. 
—. Association des-pharmaciens. 
Fer et anCmie . . . 566, 569, 619, 
— et cuivre dans Tanemic. 388, 619, 
— et cuivre pour la levure. 
— pour la desalbumination. 
—. Dosage colorimetriuue. 
— et mytsbolisme du P. 
—. Toxicity comparee. 
Ferments proteolytiquesdu pancreas. 
— respiraloires (an.). 
— solubles des Champignons .... 
Fermentations amylolytiques. . . . 
Fertility. Alimentation et — .... 
Fevillea trilohata. 
Fiyvre. Mecani-me de la—. 
— cocainique . . ^. 



ITABLE DES MATIERES 699 

Pages. 
Fievre jaune.327 
— ondulante.113, 117 
— typhoide. Vaccinoth^rapie .... 581 
Figuier. Culture.584 
Filtration de I’eau.580 
Fixation du complement.327 
Floculation. Reactions de — .... 325 
— et immunite acquise.582 
— des suspensions de gomme gutte . 562 
Flore du Katanga.516 
Floridoside.193 
Fluor. Action du — chez les rats . . 109 
—. Composes organiques du — . . . 527 
—. Etat du — dans le sang.527 
Fluorescdine contre le cancer. ... 561 
Fluorine. Porcelaine a la—.195 
Foie et diabete.396 
—. lnsuffi.,anoe hepatique.3m 
—. Epreuve du galactose.397 
—. Destruction de la strychnine. . . 633 
—. Pouvoir oxydo-reducteur .... 197 
Folliculine.393 
Formulaire des medicaments nou- 

veaux (36® edition).514, 239 
— thdrapeulique de Bouciurd.m. . . 515 
Fosses a action chimique.  581 
Fougere male. Rhizome de-. . 583 
Frais pharmaceutiques dans les ac¬ 

cidents du travail. 25 
Fraxinellone.329 
Froid et ventricule.334 
Furane, mauvais anesthesique ... 590 

G 

Galactose et pathologic hepatique. . 397 
Gallinacds. Syngamose des. — . . . 668 
Gallium contre la syphilis.393 
Gardeual. Proprietes.213, 387 

Gardenia ilorida.329 
Gastronomie et appetit.393 
Ganltheria procumbens.102 
Gaultherioside.102 
Gaz carbonique. Effets du-sur 

I’aneslhesie gdnArale.389 
— « amdliorants » en meunerie. 103, 

118, 580 
Ginalcaloides. Les —.392 
Genetabalai Pharmacodynamie. 646, 647 
— d'Espagne. Pharmacodynamie . . 647 
Gentiane. Influence du pulpage ... 120 
—. Stabilisation.119 
Gdrance en pharmacie (Reponse) . . 234 
Geranium pratense.  465 
Gestation.436 
Glandes salivaires et aonytal .... 627 
-et CI'Ba.653 
Globules sanguins et hydrastine . . 392 
-et quinine.392 
-. Repartitiou des non-dlectro- 
lytes.386 

Globulines. Dosage des —.197 
Glucides des muscles de grenouille . 619 
Glucose Nouveau ddrivd du — ... 198 
—. Precipitation du—.tl2 
Glucosides. Absorption des rayons 

ultra-violets par les — (an.). ... 61 
Glutathion. Action protectrice. . . . 527 
— inaclivaut I'insuline.621 

Glutathion. Dddoublement du —. . 
— dans le sang.197, 
Glycemie. 
— et eaux de La Bourboule. 
— et ergotamine. 
— et pilocarpine. 
Glycdrides de I'huile de riciii. . . . 
Glycerine. Hydratation et viscositd . 
—. Injections scldrosantes. 
Glycdrol. Monogalactoside du — . . 
Glycerophosphomolybdates. 
Glycogene. Variations par I’adrena- 
Ime.64, 

— muscolaire du chat . . 123, 124, 
-de la grenouille. 
Glycols. Pharmacologie des — . . . 
Glycosurie. Action de la santonine . 
Glycyrrhizine. H^molyse par la — . 
Gomidesia tomentosa. 
(iomme arabiqne eu oouiiserie phar- 
maceutique. 

— gutte. Floculation. 
Gonococcisme latent. 
Graines. Brome dans les — . . 524, 
Graisse de beurre. 
— corporelle. Composition. . 565, 
Graissrs et anti-oxydants. 
— dans les regimes. 
—. Rancissement des —. 
—. 'lechnologie des — (an.). 
Grenouille. Caiur isole de — . 268, 
—. Elimination de I’liree. 
—. Glycogene musciilaire. 
Grossesse. Diagnostic biologique prd- 
coce. 393, 

Guanidine Pharmacodynamie. . . . 
Guarana. Etude chimique de la pale 

de —. 65, 122, 273, 
Guerre aero-chimique (an.). 
— chimique. 
Gynolactose. 

591 
461 
199 

639 
639 
619 
633 
393 

586 

519 
568 
107 
569 
575 
688 
625 
458 
619 

581 
333 

524 
323 
573 
198 

H 

Harmine. Pharmacologie.636 
Helminthes intestinaux.462 
— pa'asites du rat.101 
Hdmaties el absorption.  126 
Hdmatopoiese et anduiies. 385,619, 620 
Hdinatoporphyrini et chlorure d’d- 

Hemoculture selon Loewenstein. . . 581 
Hemoglobine et cuivre.388 
-. Dosage de 1’ —.522 
—. Pro metion de 1’ —.110 
— dans le sang animal. . . . 110, 620 
Hdmolyse par la glycyrihizine ... 386 
Herboristerie mddicinale et Aca- 

demie de Mddecine .162 
—. Federation icternationale de I’—. 245 
Hexacosanol.102 
Bexamethyldne-tdtramine . . 418, 491 
Hexetone. Pharmacodynamie. 207, 

267, 268 
Histamine et intestin grOle.652 
— et poumon. 269, 270 
—.Pharmacodynamie. 202,203,640, 6S0 
— et pression raebidienne.204 
— et pression sanguine.654 
Histoire de I’alimentation vegdtale 
(an.).690 



700 

Histoire da la Pbarmacie. L'ai t ph; 
maceutique dans I’Anliquitd . . 
-. Les apothicaires de Vitry-le- 

-. S’ociCte d’.. 
— —. Une vieille eiiseigne . . 
Hollande. Entree lies spccia ites 
Hopitanx civils de Grenoble. Avis 

de concours. 
— de Pans. Concours de I'lnternat 

en pbarmacie.41, 1 
-. Nomination et mutations de 

pharmacieus . ..1 
— de Rouen. Nomination. 
Horddnine. Dosage de 1’—.i 
—. Action hypertensive. ...... ( 
—. Hyperglycdmie par 1'—.I 
—. Action nicotinique de 1' —. 588, I 
—. Syncope par 1’—.( 
Hormone folliculaire. 
— male. 
— sexuelle fdminine. 
Hormones sexuellesdansrhypophyse. 
Hospices civils de Lyon. Concours 

de pharniacien.'. 
-de Rouen. Concours d’internat. I 
Huile de coton alimentaire. 120, 

565, 568, ! 
— d'Eupborbia marginala. 
— de laurier. . . .. 
— mindrale ingdrde.; 
— de ricin Acidite. 
-. Congelation.76, 
-. Fractionnement des glycerides. 
-. Savons d’.. 
Huiles. Viscosite des —. 
— et graisses, Techno'ogie (an.). , . 
— campbrdes. Etude physico-chi- 
uiique. 

— essentielles des Seychelles. . . . 
— minerales.Anadrobiose paries —. 
Huitres. Soyez bon pour les — . . . 
Humeur aqueuse. Calcium. 
Hydrastine. Repartition dans le sang. 
Hydrocarbure violet. 
— a fluorescence violette. ..... 
Hydrocarbures cycliques auesthe- 

Hydrogene. Concentration du sang 

—. Ions — et digitale.207 
Hydrolases. Les — (an.).101 
Hygidne. Commission de 1’— a la 

Chambre des ddputds.234 
— sociale. l a propaganda d’-. . 120 
— urbaine. Congrfes. 20 
Hyoscine et intestin.128 
Hyoscyamine et hypnotiques .... 654 
Bypercaicdmie par I'ergosterol irra- 
did.63, 618 

Hypercholestdrindmie.393 
Hyperglycdmie adrdnalinique. ... 205 
— par I’hordenine.647 
—. Panrrdas et —.3P6 
—. Rein et —.396 
Hypertension experimentale. . 204, 648 
Hyphomycdtes etodeurs des vdgdtaux. 329 
Hypnotiques barbituriques. . 626, 

627, 628 
— et diurfese.631 

Hypnotiques et hyoscyamine .... 654 
— et scopolsmine. 653, 654 
Hypochlorites. Separation et dosage. 675 
Hypoglycdmie insulinique.638 
Hypophosphite de Na. Dosage ... 119 
Hypophyse. Hormones sexuelles du 

lobe antdrieur.. . 197 
—. Action cardiaque.654 
—. Lobe postdrienr d —. . 398, 399, 644 
— et ovaire.398 
—. Pharmacodynamie. 397, 398 
Hypotension par des derivds de la 
choline. 201, 204 

Hypothermia par le chloral.625 

I 

lodiosyncrasie a la quinine.462 
Immunitd et tioculation.582 
Impdt sur le chiffre d’affaires .... 163 
Imprimeur. Brdviaire de I' — et du 
bibliophile. 46 

Indemnite due aux pro pharmaciens 
54, 101 

Inde. Culture de digitale.583 
Index uro-phi'nolique.577 
Indice d'acdtyle des corps gras. . . 354 
Indochine. Aconit no iveau.372 
—. Catalogue des produits del’ —. . 331 
—. Culture du thdier.390 
—. Quinquina en —.209 
—. Rdgleojentation des substances 
vdneneuses.164 

Infections ga'tro-intestinales. . . 117 
— polymicrobiennes.117 
Injections scldrosantes.394 
Insectes et leurs ddga's (an.). . . . 192 
Insecticides et vermicides (Revue) . 42 
Inspection des laboratoires d’analy- 

lyses medicales de Tunisie .... 166 
Institut de biologie physico-chimi- 
que.325 

Institution scientifique internatio- 
tionale. 116 

Insuffisance hdpatique . 385, 397, 577 
— surrdnale.. . 123 
Insuline dans le traitement du dia- 
bOte.104 

— en suspension huileuse ..... 121 
— et hjpophyse.398 
—. Inactivation de 1’ —.621 
— centre le morphinisme.633 
— et motilitd gastrique.638 
— et synthaline.336 
Internal en pbarmacie des Asiles de 

la Seine. 18 
-des Ho,litaux de Paris . . 41, 113 
-. Banquet de 1’..Ill 
—. Coi cours des prix de-iP.iris). 164 
— — des Hospices civils de Rouen. 

Avis de concours.208 
Internes en pbarmacie. Associaiion 
des-. . 87, 111 

Intestin. Action des purgatifs ... 335 
—. Inhibition dans r—.335 
—. HelminthfS de r— .... 462, 480 
—. Maladies de 1’ —.395 
— pH du contenu de 1’ —.569 
—. Contracture.526 
— etergotamine .... 640, 655, 656 



TABLR DKS MATII-RES 701 

Pages. 
Intestin et nicotine.203 
—. Peristaltisme de i’ — . . . 397, 652 
—. Pharmacodynamie . 128, 627, 

640, 632, 653 
—. Action de i’uzara . . 61, 208, 635 
— grele isole. Sensibilite aux dro¬ 

gues . 528, 629 
-. Pharmacodynamie . . . 640, 642 
lode. Dosage des traces d’ — . . . . 523 
— iogSrd et thyroxine.400 
lodobismuthate d’antipyrine . 418, 491 
— de pyramidon. 418, 491 
— d’hekamethylOnetfetramine . 418, 491 
— de quinine. Elimination.392 
-. PropridtOs.491 
lodates. Separation.112 
ledomOtrie.Ill, 119 
lodure mercurique et KI (Combi- 
naisons). 60 

— de potassium. Combinaisons de 
-et Hgl*. 60 
-. Influence sur la thyroide. . . 62 
— de sodium et coeur.269 
lodures. Dosage de traces d’—. . . 573 
—. Sepiration.112 
Ions H et anestbSsiques locaux. . . 623 
-et aclivite cardiaque.623 
Ion phosphorique. Elimination. . . 523 
— salioylique et toxines.579 
Iris. Variations dll parfum.329 
Iris fde Poeil). 630, 651, 655 
— degrenonille. Pharmacodynamie, 650 
Italie. Culture du pavot a opium . . 198 
—. Commission consultative pour les 

plantes rnddicinales.233 

J-K 

Jabota. Graine vermifuge.586 
Jeune. Effets du —.457 
Journal. Article de —. Responsabi- 
lite. 29 

—. Le plus grand — du monde ... 22 
—. Le plus ancien —. 22 
— de Pharmacie d’Alsace et de Lor¬ 

raine . 43 
Journde de huit heures en pharmacie 

90, 115, 141, 260 
Jurisprudence. Notes de — 5, 29, 54 

79, 101, 132, 174, 223 
Jurys d'examen. 66 
Jus de raisin.390 
Eaa-hee. Feuilles de —.122 
Kala azar chez Peufant.582 
Karite. Be irre de -.122 
Katanga. Flore du —.516 
Krysolgan(e).542 

Labillisation coloidale et ses appli¬ 
cations. 242, 309 

Laboratoire. Techniques de — . . . 383 
— national de contrOle des medica¬ 

ments. Ddcret. . ..260 
— de recherches (Hautes-Etudes) a 

la Faculte de Pharmacie de Paris. 
138, 152 

Pages. 
Lactate d'etbyle.359 
Lactation. Alimentation et —. 106, 456 
—. Utilisation du Ca et du P . . . . 439 
— et lipides du sang.568 
— et vitamine B.519 
Lactones. Pharmacologie des — ... 587 
Lactose. Effet du — sur le pH . . . 569 
Lactoserum pour les eufants .... 117 
Lait. Action calcitiante.460 
— et bacilles de Koch.579 
—. Dosage du Ca, du Mg et du P . . 388 
— Essai rapide.573 
—. Teneur en magnanese.622 
—. Phosphates calciques du — . . . 571 
—. Vitamine D du —.520 
—. Vilamines B et G.570 
— de femme. Sucres.198 
-et tevnre.106 
— iode. Influence sur la thyroide . 62 
Lanadigine.582 
Lancatte pour prelhvement.213 
Larocaine. 624, 625 
Laudanum. Preparation du — 156, 

236, 278 
Laurier. Graisse de —.525 
Lavande de Sardaigne.524 
Lecithine dans les chocolats (Avisde- 
favorable). 69 

Legon inaugurate du professeur R. 
Fabbe. 87 

-du professeur A. Rochaix ... 88 
Ldgalite et prglivemeuts biologi- 
ques.•.196 

Legion d’honneur 13, 39, 65, 87, 
110, 160, 185, 208, 230, 259 

Legs de J. Fopgbrat a la ville d’An- 
goulSme.191 

L4pidopt0res. Empoisonnement par 
nicotine.204 

Lepre. ChimiothOrapie.534 
Leucopdddse gastrique. ... 261, 396 
Levulose. Nouveau derive du — . . 198 
Levure. Fe et Cu pour la — .... 107 
— et lactation.106 
—. Rendement en ergosterol . ... 621 
—. Trehalose de la — . '.197 
Levures. Les —.571 
Lin. Le cataplasme de farine de — . 504 
Lipaurol.543 
Lipides In s^rum.197 
Lipoides. Function antiggnique. . . 581 
Liquids cdpbalo-rachidien Alco d 

Jans le..568 
-. Equilibre Ca et P.108 
-. Variations du Ca.108 
Liquides gastriqnes.521 
— de I'organisme. Dosage du bis¬ 
muth.523 

Livres Les — et la lumiere. 22 
Lobelia cardinalis.603 
— Erinns. ' endres du-.... 166 

inflata. Culture.165 
— syphilitica. Histologie.603 
— urens.003 
Lobdline. Action cardiaque.268 
—. Action respiratoire.270 
—. Pharmacodynamie.201 
Loi d’amnistie. 79 
— relative a I’essence de tdrdben- 

thine et aux proiuits rSsineux . . 42 



702 UKS MATURES 

Loncbocarpus de la Guyana .... 
— Peckoltii. 
Lopion. 
Luchon. Douze ann^es de direction 

Ihermale a —. 
—. Avantages consentis aux phar- 
maciens. 

liumiire. Les livres et la — .... 
Luminal. 215, 587, 592, 
— sodique et diurese. 
-el intestin. 
-et extrait pituitaire . . . 627, 
Lyses microbiennes. 

Madagascar. Les Moriaga de - 
Magnesia et cancer. 
Magnesium. Absorption du — 

le cl 
Ihomme. .. Bilan du 

—. Dosage dans le lait .... 
— et excitabilite sympathique 
—. Action decontracturante. . 
—. Narcose par le— . . 591, 592, 
—. Resistance conferee par les sels 

halogeiies de —. 
—. Sels de — et anaphylaxie .... 
—. Sets de — et cancdrisation . . . 
—. Sels de — et pH urinaire .... 
— dans les terres. 
lia Huang. 
Maison. Une — de verre a G.-neve . 
— departementale de Nanterre. Em¬ 

p!01 
Maladie. Resists i vegetaux a 

— des conserves . 
Malaniques. Derives acetiques et —. 
Manganese et anemie .... 108, I 
—. Carence en —. 
— dans les laits. 
—. Metabolisuie. 
—. Reaction du —. 
—. ROle dans la nutritiou. 
Mangue de Brejo.i 
Mante religieuse. La vie de la-. 
Marine. Service de Sanie de la —. 48, 

94, ■ 
Maroc. Plantes du —. 

Marque de labriqne. Le choix d une 

Marques de fabrique publiees dans 
Xes B’llletins officiels. 23 , 44 , 70, 
94, 116, 143, 166, 189, 213, 237, : 

Marrubium vulgare. 
Matiere et atomes (an.). 
Matieres premieres vegetales. Sous- 

cription pour la creatiou d’un la- 
boratoire. 

—. Inauguration du laboratoire ... 
Medaille d'honnenr de I’Assistance 
publique. 67, 110, 186, 1 

— d’or de I’Education physique. . . 
— d’argent (Service des eaux mind- 

- mititaire 

Pages. 
Medecins. Peches particuliers aux — 

et aux chirurgiens.109 
Medicaments. Elements de la syn- 

these des —.384 
— nouv^aux (ao.). 323,514 239 
Medinal [Vdional sodique].628 
Melanges refrigerants. 89 
Meloukhia. La —.-228 
Membranes. Equilibres de — . . . . 196 
Mentha Puleginm.184 
Meroaptans arylaliohatiques . . . 519 
Mercure. Gamphocarbonate et ses 
derives.121 

—. Dillusion in vitro.271 
—. Dosage du — dans le cyanure. . 112 
— excrete apres injection de salyr- 
gan.272 

— et reactifs oxydants.Ill 
—. Recherche.573 
—.-Reduction du cyanure..518 
— etrein.271 
—. Salicylate de —.195 
—. Sensibdisation de la recherche . 113 
—. Toxieite des solutions.271 
Merite agricole. 110, 186 , 258 
Metabolisme et adrenaline. 64 
— azote et adrenaline.638 
— basal et barbituriques.626 
-et morphine.630 
Metacresol.517 
— monobrome.196 
Hetasympathol.645 
Metaux associes au fer pour com- 

battre I’anennie du rat . . . 619, 620 
Methode de L'kwnstein.581 
Methyl-acetylcholine.  . 200 
M6thyl-phenylmaloujluree (V,jir : 

liiiionnl].215, 587 
Meunerie. Traitements chimiques. 

103, 116, 118, 580 
Mescaline. Action de la —.393 
Microbes de la nitrification.118, 
Microbine.528 
Microbiologie. Bulletin de — de la 

Faculte de phannacie de Nan'.y . . 213 
Micrococcus pharingis siccus. ... 328 
Microdosage du cholesterol.568 
— dll K dans les eaux.112 
— de la strychnine.634 

Micro sublimation de la cicutine . . 636 
Mildion. Un parasite du —.585 
Ministre. Le nouveau ~ de la Santd 
publique.140 

Mitragyna. Pharmacodynatnie . . . 121 
Moisissures. Sterols et activite anti- 
rachitiqne.109 

Monilia. Presence de —.115 
Monosaccharides et foie.397 
Monosulfure de Na. Alteration ... 119 
Monotropitoside.102 
Morale de la science.455 
Moringa Drouhardi.331 
— Hildebrandtii.331 
Morphine. Antagonisme.627 
—. Action sur le coeur.269 
— et centre respiratoire.629 
— et diurese.631 
—. Dosage de la — . . . 119, 337, 525 
—. Dosage des solutions de — . . . 583 
— et intestin. 128, 397 



TABLE DES JlATIfiRES 703 

Pages. 
Morphine et metabolisme basal. . . 630 
— et s^rum satiguin.198 
—. Tolerance a la— . ... 629, 630 
—. SuccOdaiies.120 
— et urdri.ie.629 
Horphinisme. Traitement par I’insu- 
line-gluoose.633 

Moatarde noire. Dosage de I’allyls^- 
nevol.HI 

—. — Activile des poudres de-484 
Multiplication microbieone.S80 
Muscle. Azote du —.457 
— et chronaxie. 528, 6.53 
—. GrOatine dans le —.457 
— empoisonnO par la guanidine. . . 333 
—. Glycogene du —. 123, 124, 619, 639 
—. Phosphore dans le —.564 
—. Reactions pharmacodynamiques. 

202, 642, 651 
—. Sucre vrai du —.387 
—. Variations par I'adrOnaline. ... 64 
— bronchique et dphe Irines .... 126 
-. Phannacodynamie.270 
— gastrique et cocaine.639 
MusOe colonial de Marseille.331 
Mycobacterium phlei.107 
Mycologie. Les tendances de la — . 175 
Mycoses de Phorame.191 
— o-seuses.114, 116 
Mydriase. 640, 651 
Myosis ergotoxinique.655 

N 

S-naphtoquinolOine. 
Narcose. ThAorie de la — . . 588, 
— chloroformique. 
— et diurOse . 
—. RenI'orcement de la —. 
Narcoses combinAes. 
Narcotiques et intestin isolO .... 
— et pression osinotique .. 
Nationals ROglementation. Elections. 
NOcroIogie. Rreteau (Pierre). 139, 
—. Bridel (Marc).12, 
—. CO.MAR (L^ON). 
—. Dursent (Georges). 
—. Ecalle (Henri). 
—. Fayolle (Marcel). 
—. Mirallie (Ch.). 
—. Nedbroner (Julius). 
—. OesterlS (O.-A.). 
—. Perrier (Gustave). 
—. Perrin (Georges). 
—. PoussiER (Alfred). 
—. Thoms (Hermann). 
—. Villiers-MoriamA (A.). 
Nembutal .591, 
NOphelomOtrie du lait. 
NOphrite aiguii par Ci*Hg. 
NOphrites provoquees. 
-et ani'sthOsie. 
NOphrose lipoidique. 
Nerfs psripheriques. Chronaxie. . . 
Nickel. ToxicitO comparee. 
Nicotine. Action sur I'intestin. . . . 
—. Action respiratoire. 
—. DOtoxication de la —. 
— et hordOnine. 

Nicotine et muscle de grenouille . . 651 
— et rythme cardiaque.641 
— et intoxication des papillons. . . 204 
Nitrification.118 
Nitriles. DOtoxication des — . . . . 527 
Nitrite d’amyle. Pbarmacodynamie . 203 
-corame euphorique.118 
Nitroglycerine. Dosage de la — . . 112 
Nominations de professeurs. 39 , 43, 

88, 110, 187, 208, 259 
Nor-dphedrines. Pharmacodynamie. 641 
Nor-iso-epbOdrine.524 
Nos Vedet'es, nouvelle revue. ... 96 
Nourriture et croissance.Ill 
Novarsenobenzol. Influence du — . . 461 
Novocaine. 624, 625 
Nutrition, nouveau pOriodique. . . 72 
— azotde d une bacterie.513 

0 

ObOsite. Regime de 1’—.105 
Ocytoeine.  397 
Oenologie. Charbons decolorants. . 575 
CEuf. Iiiconvewients du blanc d’— . . 566 
—. Rations riches en Waned’—. . . 109 
Office international de ctiimie ... 70 
Officiersde la LOgion d'honneur. 13, 

39, 65, 87, 160 185, 230, 231, 259 
Officine sino-annamite.453 
Oleagineux. Congrds international 

(It’S -.324 
Oleate de sodium. ... . . 269, 588 
Ombelliferes. Organes seerdteurs. . 329 
Onychomycoses.116 
Opium Etude de T—.105 
—. Dosage de la morphine . . 337, 525 
Or et matiere vivante.563 
—. Pharmacologie des composes au- 
riques. 463, 464 

—. Les sets d’— en dermatologic . . 384 
Ordonnances. L’iuscription des prix 

sur les-.229 
Ordre de Ldopoll de Belgique. ... 15 
Oreillons. Traitement.115 
Orelha de onca.586 
Organosols d’argsnt.517 
Oroberol, nouveau chromogOne. . . 119 
Orobus tuberosus. 119 
Os. Action du fluor sur les —. . . . 108 
—. Analyse par rayons X.110 
—. Gendres des —. 456, 618 
—. Composition des os. . . . 459, 621 
—. Mycose osseuse.114, 116 
—. Rachitisme et —. 457, 459 
Ovaire. Action de Thypophyse. . . . 398 
Oviducte. Pharoaaoodynamie .... 641 
Oxalemie et cure de Vittel. ..... 577 
Oxantine.  270 
Oxyacantbine.525 
Oxycholestdrine.525 
Oxydations pendant I’anesihesie. . . 589 
Oxydes organiques dissooiables. . . 

195, 196, 518 
Oxydimorphine. Benzene - sulfonate 

Ozyephedrines. Sur les —.644 
OxygAne consommd par I’oreitlette . 640 



TABLE DES MATiEEES 

Pain. Brome dans le —. . . . 
—. Le prdjuge du — blanc . . 
—. Traitetnents chimiqiies . . 
Palmier nain. Racine be- 
Pancrdas. Elfets vasculaires 

extrails de —. 
—. Extraits de — desinsulises. 

Ferments protdotytiques. . 
— et hyperglycdmie. 
Panification. I”’’ Congres int 

— et tube digestif. 
Papier rdaotif iodo mercurique. 
Paralysis respiratoire par la n 

— rdnale par I'ergot. 
Paramecies. 462, 463, 
Para-oxyphenyldthanolmdthylamine 

[Voir aussi : S^mpalhol]. 
268, 642, 644, 

Parasites. Cestodes — de I’homme . 
Parasitisme intestinal. 
Parathyroide. Sensibility 4 I’extrait 

Patchouli des Seychelles .... 
Panllinia Cupana. 
Pavot a opium. Culture en Italie 
Peau. R sistance dlectrique de la 

— officinale. Essai. 
Peptone. Action snr le foie. 
Pernooton.o) et diurise. 
—, nouvel anesthesique. 
— et picrotoxine . 
Pdrou. Contrfile des epdcialites . . . 
Pervenche. Petite —. 
Peyotl. Action physiologique . . . . 
Phaiiodorme. 
Pharmacia. Age reqnis pour exercer. 

.—. Annuaire gynSral de la — fran- 

—Pour I'exeroice Idgal de la — . 
-- . Pryte-nom en —. 
—. La — dans I’ceuvre de Daumier. 
Pharmacie.n. Le — et la proteclif 

dans la guerre chimique. 
— des Hdpitaux de Rouen . . . . 
— des Hospices civils de Lyon . . 
— gdneral. Nomination du-. 

— des llopitauxde Paris. Concours . 
-. Nomination et mutations. . . 
— bibliophiles. 235, 

Pages. 
Pharmaciens biologistes.262 
— deputes.141, 163 
—. Femmes -.262 
— militaires. Nominations et pro¬ 
motions. 48, 189 

— de reserve. Association des-. 
40, 233 

Pharmacologie. Revue de — . . . . S34 
Pharmacopde britannique. La nou- 

Phenacdtine. Associations de la —. 
633, 636 

Phdnol. Systemes eau..129 
Phdnols. Actions choiyrdtique. ... 335 
—. Combinaisons alcaloidiques . . . 392 
— halogdnes syrndtriques.194 
—. PrA par.it'on des —.563 
— sodds.51" 
Pbdnyldnedipheiiyldibeuzobifulvene. 518 
1 phenyldthylamine.518 
—. Ricinoldate de —.563 
fl-phenyldthylamine.642 
Phdnylethylmalonylurde.215 
—. [Voir Gardenal et Luminal], 
Phdnylhydrazine.528 
Philippines. Essais de culture du 
quinquina.200 

Phloridzine et estomac . . ... 397 
Phlorizoside (phlorizine).523 
Phosphates et fixation du P.521 
—. Elimination en analyse.523 
— cilciques du lait.571 
—. Variations dans le muscle. ... 64 
Phosphatide dn bacille tuber.uleux. 63 
Phosphore. Bilan du — chez I bomme. 34 
—. Equilibre Ca et —.108 

— dans le sang. 
— dans la ration des vaches . 
— snnguin chez les vaches . . 
—. Utilisation du —. 
— acido-soluble du lait . . . 
— inorganique du sdrum . . . 
Phylactique. Traitement par li 

Phytotherapie apdritive. ... 260, 396 
Picdoside.102, 120 
Picrotoxine, antidote des barbitu- 

Pile a hydrogdne VLds-VELUNGEB . . 301 
Pilocarpine et circulation.202 
— et ddshydratation.202 
— et glycdmie.387 
— et inteslin grOle.652 
—. Influence sur la soif.654 
—. Pharmacodynamic . . 205, 641, 651 
Pilules. Dosage de la morphine. . . 119 
Piper Clusii.265 
— gnineense.265 
Pirola divers.331 
Pistacia Lentiscus.524 
Pitocine.399 
Pilressine. 397,398, 654 
Pituitrine. Hypertension par la — . 204 
— et peristaltisme.  397 
— et volume du foie.640 



TABLE DES MATIERES 705 

Plantes a. derives anthracAniques. . 
— ameres indigenes. 
— m^dicinales de TEgypte. 
-de France (H* si^rie). 
-. Federation internationale des. 
-en Ita'ie. Commission consul- 

Plasma sanguin et hydrastine. . . . 
-. Etude du pH. 
-et quinine. 
-. Retention des non-Alectrolytes. 
Plasmopara viticola. 
Plexus entdrique d'oiseau. 
Plomb Chez les animaux. 
— centre le cancer. 
—. Intoxication par le —. 
PlombiAres. fiadio-activite. 
Pneumonia traitee par le salicylate 

de Na.; . . 
Poissons. Anestlidsie par I’amytal. . 
—. Sang des —. 
Poivresdu Congo. 
PoliomyAlite aigue.115, 
PolycythOmie. 
Polyglobulia et rate.123, 
Polyols Entralnement des sucres et 

Polypn^e par la choline. 
Pommades au collargol. 
Porcelaine A la fluorine. 
Porphyrines et leur r61e. 
Potassium. Microdosage. 
— et activiie musculaire. 
Potentialisation. 
Pouliot. La menthe —. 
Poumon et histamine. 
— Isold.126, 
-. Substances broncho-dilata- 

Ponvoir oxydo-rdducteur des tissus. 
196, 

— rotatoire des alcaloides dn quin- 

Prdldvements. Technique des — (ao.). 
—. Les — biologiques et la Idgalitd. 
—. Les — envue de lardpression des 

fraudes 

— opiacdes . 
Pression rachidienne. 203, 
Pression sanguine. 526, 
-et adrdnaline. 
-et e-xlraits pituitaires . . 398, 
— veineuse pdripherique. 
Prdte-nom en pharmacie. 
Prix. L’inscription des —sur les or- 

donnances . 
— de I’Acaddmie de Mddecine. . . . 
— de I'Acaddmie des Sciences. . . . 
— de la Facultd de Pharmacie de 

— de rinfernat en pharmacie. . . . 
— de la Socidte botanique de France. 
Probldmes de la Biochimie moderne. 
Procaine. Pharmacodynamic .... 
Produits de rdgime. Formulaire. . . 
Professeurs. Nomination de —. 39, 

43, 88, 110, 187, 208, 
— hODOraires. 
Professoral et agn^gation des Facul- 

tes de Pharmacie. 

233 
392 
299 

Pages. 
Pro-pbarmacien. Est-il du une in- 

demnild uux —.54, 101 
Propriete scientifique. La — — a 

I’Academie de Medecine. 69 
Propylene-glycol.633 
Protargol. Essai.121 
Protdines et alimenlation.620 
—. Influence des— ingOrdes .... 619 
—. Metabolisme des —.567 
— du serum. 62 
Protoveralrine. 634 
Protoxyde d'azote. Anesthesie. 589, 591 
Provitamine A.458 
Prusse. Stxge pharmaceutique ... 70 
Pseudo-albumine urinaire.435 
Pseudo-cocaine droite et adrdnaline. 587 
Psendo-dphedrine.582 
— et muscie bronchique.126 
Pseudo-morphine. Pharmacologic. . 631 
Pseudo-pelletidrine.653 
Pseudo-tropine et intestin.653 
Psyllium. Mucilage du —.524 
Publicitd et droit pharmaceutique . 157 
Pulegone et sa condensation .... 330 
Pupiile. Reactions de la —.205 
Purgatifs salins. Action.335 
Pyramidon. Diallylbarbiturate de —. 62S 
—. lodobismuthate de — . . . 418, 491 
—. Reactions du—.112 
Pyrethre insecticide.42, 50 
—. Le — et ses applications .... 42 
Pyrdthrines conire le ver rouge des 

Gal iuaces.668 
— centre les oxyures.480 
Pyrocatdehine. Pharmacodynamic . 646 

0 

Quadronal.635 
Quassine. Pharmacologic . . . 395, 396 
Quinidine. Pharmacodynamic. 207, 269 
Quinine. Combinaisons phdnoliques. 392 
—. lodobismuthate de —. . . 418, 491 
—. Repartition dans ie sang . 392, 462 
— et sang spidnique.635 
— et urdthane.462 
Quinoldine. Ddrivds de la — .... 463 
—. Anesthdsique ddriv6 de la — . . 622 
Quinquina. Acclimatation en Indo- 
chine.209 

—. Culture au Congo beige.266 
-. Alcaloides du —. 462, 583 
—. Essais du — aux Phillipines. . . 200 

R 

Raebitisme. Pouvoir antirachitique 
des moisissures.109 

—. Regime et —.457 

Radio-activite de Plombiferes .... 199 
— de Salies-de-Bearn.199 
Raffinose comme source d’ergostd- 
rol.621 

Raisin. Jus de —.390 
Raisins secs en Californie.390 
Raiz de bugre.586 
Rajeunissement. Senilite et — ... 382 
Rana pipiens.619 

Bull. Sc. Phabm. {Dicembre 1932). 45 



706 TABLE DES MATieRES 

Rancissement dos graisses.57S 
Raudia dumetorum..329 
Rat. Action du fluor.109 
—. AnAmie du —.619, 620 
—. Experimentation sur le — 564, 

565, 566, 569, 570 
—. Teneur en creatine et en azote . . (06 
—. Metabolisme du Mn.107 
—. Rachitisme et tetanie.520 
Rate et polyglobulie. 123, 652 
—. Quinine fixOe par la —.635 
Rayons ultra-violets et detoxifica¬ 

tion de la nicotine.204 
-. Absorption par les glucosides. 61 
— — et adrenaline. 640, 641 
-et ephedrine.641 
— X pour I’analyse des os.110 
Reaction de Borntraeger.586 
— de Desj«oeliere.327 
— de fixation.327 
— de fioculation.325 
— de Ionesco-Matio et Popesco . . 172 
— de Legal.576 
— de Liebermarn.120 
— de Spacu pour le cuivre.113 
— de Wassermaxn.327 
Reflexes vaso-moteurs .... 204, 622 
Regime des arthritiques.563 
— des maladies du rein.105 
— de I’obesite.105 
— pauvre en phosphore.457 
Regulation thermique et aconitine. . 635 
-et echanges aqueux.623 
Rein. Activity du —.631 
—. [Voir aussi : Diurese], 
— et hyperglycAmie.396 
— et intoxication mercurielle. ... 271 
—. Regime des maladies du — ... 105 
— isoie.271 
Reine. « La — du Maroc ».120 
Remedes galOniques. Les-(aa.). 192 
Repression des fraudes et prAleve- 
naents.235 

Rdsineux. Produits vegdtaux— (Loi). 42 
Resistance de t’organisme.H4 
Respiration. Stimulants.270 
— et adrenaline.123 
— et choline. 200, 201 
— artificielle et choline.200 
Retention chromagogue (foie). ... 397 
— pigmentaire (foie).397 
Retina. Artere de la— . . . . 199, 201 
—. Vitaraine A de la —. ..567 
Rfltrogradation des eaux de Javel. . 522 
Rhamnus Alaternus.524 
— alpina.352 
Rhenium. Ln —, element 75. . . . 
Rheum officinale .. 
— Ribes. 
Rhodymenia palmata. 
Rhubarbe du Liban. 
Rhumatisants Stations thermales. 
Rioin. Huile de —.293 
—. Production et utilisation. . . . 
—. Savons a ihuile de —. 
Ricinolamide. 
Ricinoieate d’ephedrine. 
— d’a-phenylethylamine. 
Rose-bengale. Retention du —. . . 
Rotenone. 
Rotolactor, pour traire les vaches. 

Route Napoleon. 
Ruhia peregrina. 
Rubrene. Oxydation du —. 
— dephenyle. 
Rubrenes. Oxydabilite reversible . . 
Ruta chalepensis. 
Rutacdes. Etude anatomique de latige 

Salamandre. AlcaLoides de la —. . . 
Salicylate de mercure. 
— de soude et pneumonic. 
Salicylique. Ion — et toxines .... 
Salise-de-Bearn. Radio-activite . . . 
Salipurposide. 
Salix purpurea. 
Salsepareille. Falsification de la —. 
Salsepareilles et leur valeur .... 
Salyrgan(e). 272, 332, 
Sang. Acides gras du—. 
—. Azote non-proteique. 

Cholesterol du —. 
Composes sulthydryles . . . 
Conservation an laboratoire . 
Oesalbumination. 

Etatdu fluor. 
Taux du glutathion .... 
Dosage de I’hemoglobine . 
Repartition de I’liydrastiiie 
Impermeabilite globulaire . 
dans le liquide gastrique. . 
et mon^hine. 
Phosphore du —. 
PrelAvement de —. 
pH du plasma. 
'Quinine fixee par le — . . 
Repartition de la quinine . 
Regeneration sanguine . . 

—. Systeme physico-chimique. . . . 
—. Dosage de I'uree. 
—. Vitamine B et composition du —. 
— drs animaux a sang froid .... 
— de crocodile. 
Sanocrysine. 542, 
Sante publique Minislre de la-. 
Santonine contre la glycosurie. . . . 
Saponaire. Histologic. 
Sardaigne. Plantes medicinales . . . 
Saule noir. Glucoside. 
— pourpre. Glucoside. 
Saveur acre des acylamines. 
Savon. Solution isotonique. 
Savons. Taxe unique sur les — . . . 
— il’huile de ricin. 
— injecies a I'animal ........ 
— et tension arterielle. 
Science. La morale de la —. 
Sciences medicales Documentation 

photographique, etc. 
Scopolamine et hypnotiques. . 653, 
Scopnlariopsis minimus. 



TA-BiE IMSS M AT I Ekes 

Soorbut moderne. 
Secretion lact^e et alimentation 
— salivaire et Cl*Ba. 
Sel polychreste de Seignette . . 
Sfila biliaires. Dosage. 
— metalliquesabsorbSsparlacasei 
S^l^nium centre le cancer. . . . 
Seleniure de plomb. 
Semen contra tantaisie. 
Sdnilite et rajeunissement . . . 
Septiedmie a streptocoques . . . 
Serodiagnostic. Traitd de — . . 
Serologie. Traitd de — (an.). . . 
—. Reactions de floculation . . . 
Sehlllas)*;. S.).Gentenairede Ian 

Sernm sanguin des femmes. . . 
-de convalescents d’oreillons 
-. Variations du cholesterol. 
-de rhonime vaccinS. . . . 
-. Equilibre Ca et P. 
-. Variations duGa. 
-. Lipiles et globulines. . . 

- antidiphtdrique. Activity. . 
-. Gonvention internationalf 
- antigangrdoenz polyvalent. 
- antistreptococcique .... 
- antithyroglobuline. 
- antivenimeuz. La productio: 

Solubilites de composds organiques 
Solutions. Gongdiationdes — physic 
logiques. . . 

Solvants. Influence des — sur I’acti 

— et resistance electrique de la peau. 
— et vomissement digitalique. . . . 
Sondryl et scopolamine. 
Soufre. Ghrysarobine et —. 

— du sdrum sanguin. 
Sources thermales d’Aiz-les-Bains. . 
Sparadraps. Essai des — adhdsifs. . 
— et tissus adhdsifs. Syndicat . . . 
Spartdine. Constitution. 
Spartium junceum (gendt d’Espa- 

— scoparium. Extrait de-. 
Specialites. Gontrdle des — phaxn 

ceutiques en Espagne. 
—. Gonlrole des — au Pdrou. . 
—. Entrde des — en Hol'lande. . 
Spectre d'absorption de I’acide u 

-. Nominations . . . . 
Seychelles. Vanille et essences 
Silice. Dosage de la — . . . . 
Silicotungstate d'hordenine. . 
Sinus carotidien et adrdnaline 
— — et yohimbine. 
-et stimulants respiratoiri 
Sirop de chloral. Dosage . . . 
Sisal. Gulture du —. 
Situations dans les affaires . . 
Socidtd brdsilienne de Ghimie. 
— de Ghimie biologique. . . . 
— d'Histoire de la pharmacie . 

Spermoculture. 
Sporotrichum Garongeaui. 
Stabilisation des racines de gen- 

Stage. A propos du —. 
— pharmaceutique en Prusse .... 
Stagiaires. Alliance de sdcuritd. 201, 
Stations hydromindrales. Commis¬ 

sion permanente des-.... 
Statue a Montaigne. 
Stemona tuberosa. 
Sterigmatocystis nigra .... 175, 
Sterilisation. La — en pharmacie. . 
—. Alterations des alcaloides pen- 

— aprhs vide prealable. 
— de I’eau. 

— des Pharmaciens bibliophiles. 235, 
— de Therapeutique. 
— mutuelle d’assurances centre les 

accidents en pharmacie. . . 145, 
-de secours en cas de dSces. 49, 
Sodium. Techniques de dosage.. . . 
— Dosage volumdtrique. 
Soil. Influence de I’atropine et de la 

Stevia Rebaudiana. 
Stdviol. 
Stdvioside et son hydrolyse 
Stimulants de I’appetit . . 
Stovarsol eomme anthelmin 
Streptococcemie et gonacrii 
Strophanthine. Pharmacody 
Strychnine. Activity elective 
— Caracterisation. 
—. Dosage. 
— Neutralisation de la —. . 

—. Fabrication (Circulaire) . 
Sublimation. La — dans le 

ches pharmacologiques . 
Substance 665 F. 



TABLE DES MATIERES 

Pages. 
Substances v^neneuses.1, 27 
-. Etiqiietage. 73 
-. Non validity de I’arrfit^ du 

20 juillet 1927. 50 
-en AlgArie (Decret). 42 
-en Tunisie (D6cret).209 
Sue gastrique et trypsine enrobde. . 386 
— gast.io-duodOnal.572 
— pancrAatique.S70 
Sucre. Diminution de I’utilisation 

du —. 64 
— vrai de la peau et des muscles. . *87 
— dans le sang.HO 
—. Nat'ire du — sanguin.622 
— du sang. Variations. 63 
— Dosage du — urinaire..777 
Sucres. Caram^lisation des—. . . . 120 
— du lait de lemme.198 
— et polyols. Enlrainement.455 
Sucres alcools.517 
Sulfate de cuivre pour prdcipiter le 
glucose.•..112 

Sulfocyanure de sodium.527 
Sulfonal as.socie aux antipyrAtiques. 636 
Sulfonium. Derives du —.648 
Surrdnales et ac4tylchnline.651 
—. Hypertrophie par la morphine. . 630 
Sympathicothdrapie. La —. 46 
Sympathine et aarOoaline.638 
Sympatbol. Action cardiaque .... 268 
—. Effet surla circulation. . . 642, 

Sympathomimdtiqnes . . 640, 645, 
Syncope adrOnalino-chloroformique. 
— anaeyrino chloroformique .... 
— cardiaque par extrait de genOt. . 
— par les chloromdthanes. 
— ergotamino-cholinique. 
— hnrddino-chloroformique. 
Syndicat de I’lndustrie des sparadraps 

et tissue adhdsifs. 
— des pharmaciens d'Asnieres et de 

la Baniipue-Ouest. 
— gdndral de la Di ognerie franeaise. 
Syndicats habitds par les Assurances 

Syndpbrine. 641, 
—. Derives de la —. 
Syngame des Gallinacds. 
Synergisme et poumon isold .... 
Synthaline A et — B. 
—. Pharmacodynamie. 
Synthdse des medicaments modernes. 
Syphiligrapbie. Sels d’or en — . . . 
Syphilis. Action du gallium. 
—. Cycle ev'dutif. 
— Reactions sdrologiques. . . 327, 
Systdme nerveux autonome. 

Tabac. Chimie du —.. . 582 
— comme insecticide. 49 
Tanin. Pouvoir antioxygene.571 
Tartrate d'dlhyle.359 
Taxe de luxe et chiffre d’affaires . . 35 
— unique sur les savons.163 
Technique physiologique. 19 
— saaitaire. Ill® congrOs de-. . 20 

Techniques de laboratoire (an.). . . 
Teintures organiques. Accidents par 

Tension artdrielle et savons .... 
Terres. Dosage du magnesium . . . 
Tdtanie des rats. 520, 
7 Atanisation uterine. 
3-tetra-hydro-naphtylatnine. 
Tetra-trityl-pentadrythrite. 
Theelol. 458, 
Theier en Indochine. 
Theobromine et cafeine du PauUinia 

Cupana. 273, 
—. Derives alkyies. 
Thermometres mddicaux. Verification 
(Decret). 

—. Control e des — veterinaires. . . 
Thiazols. Sur les —. 
Thio-derives des methyl-ammo- 

Thioflavine. Croupe de la — . . . . 
Thyms de Sardaigne. 
Thyroglobuline. 
Thyroide. Teneur en ioJe. 
Thyroxine. Action de la —. 
— et extraH ihyro'idien. 
— dans rhyperoholesterinemie . . . 
Tibia du nouveau-ne. 
Tige des Rutacees. 
Timbo-boticario. 
Timbo-peixe. 
Tissue animaux. Acides gras .... 
—. Dosage du cblore. 
Titre alcoolique des extraits fluides. 
Tolysine. 
Tomba. Racine vermifuge. 
Tonicardiaques. 207, 
Tortues. Sang des —. 
Toxines sursaturees par I’ion salicy- 

383 

521 
269 

86 
516 

516 
524 
400 

62 
400 
399 
393 
621 
103 

586 
565 
519 

586 
267 
110 

Toxiques. Legislation franeaise ... 1 
—. Petites doses de substances—. . 27 
— « en nature ». 64 
Translormisme. Le —. (an.).514 
Travaux complementaires de chimie 
biologique.187 

— pratiques de chimie generate {an.) 101 
Ti ebalose de la levure.197 
Trianosperma Taynya.586 
Tribromoethanol (avertine), anesthe- 
sique. 590, 591, 592 

Tribunaux de commerce. Eligibiliie 
des femmes. 21 

Trichlorure dantimoine. Reaction 

Tricothecium plasmoparae.585 
Trimethylamine. .Action vasculaire . 646 
—. Diffusion et action.650 
Trimethylammonium. Derives du —. 649 
Trinitrine. (Voir : .V/trojr/ycer/ne). . Ill 
Triphal.543 
Triphenylcbloromethane.517 
Tropanol (Iropmei.392 
—. Action sur le vague.127 
Tropanone Action muscidaire ... 653 
'Iropine. Pharmacodynamie.392 
I rypaflavine et streptoooccemie. . . 326 
Trypanocides. Arsenicaux — . . . . 461 
Trypanosomiases.393 
Trypsine enrobee d'acides gras ... 38 



TAHLE DES SliTlEllKS 109 

Tryptophane. Metabolisme du — . . 
Tube digestif et dphedrine. 
-et papavdrine. 
Tubercalose. Calcification des Id- 

— Chimiotherapie. 
—. Coinitd de defense centre la —. . 
— Propagation de la —. 
—. Ultra-virus dans le sang. 
— et vaccin BCG .... 115, 116, 
—. Vaccin de Friedmann. 
— pulmonaire et cliuiats. 
Tnberculoses traitees par le chloihy- 

drate de choline. 
Tumours malignes- Eosinophilie . . 
Tunisia. Inspection des laboratoires 

d'analyses mddicales. 
—. Legislation des substances vdnd- 

Tyramine. Absorption de la — . . . 
—. Action hypertensive. 
— et extrait de geudt. 

in 
512 

166 

209 
646 
646 
641 

U 

Dlcus d’estomac.512 
Ultra-violets [Voir Rayons —]. 
Ultra-virus tuberculeux.114 
Unddoside.120 
Union nationals des Classes moyen- 
nes.217 

— — du commerce extdrieur .... 165 
Urdase.568 
Urde. Dosage de 1’— sanguine. . . . Ill 
—. Elimination de 1'— chez les gre- 
nouilles.•..458 

— comme engrais.331 
Urdmie expdrimentale.629 
— et impermdabilitd globulaire . . . 386 
Uretdre et adrdnaline.124 
— et ephddrine.126 
Urdthane associd aux antipyrdtiques. 635 
—. Derivds chlords de 1’—.625 
— et quinine.462 
Ordthanes synthdtiques.632 
Urines. Acides organiques libres . . 517 
—. Dosage de I'acide urique.511 
—. Albumine et pseudo-albumine. . 433 
—. Recherche des traces d’albumine 235 
—. Allantoioe.516 
—. Dosage du carbone.516 
—. Examen des — fraiches.516 
—. Ddrivds glycuroniques.516 
—. Index uro-phdnolique.511 
— dans I’insufflsance hdpatique . . . 511 
—. pH urinaire.576 
—. Progres dans leur analyse .... 571 
—. Dosage du sucre.517 
Ursone dans les vdgdtaux.330 
Utdrus. Pharmacologic. 399, 639 
—. Sensibilitd a I’adrdnaline . . 641, 642 
—. Tdtanisalion.'. . 526, 641 
Uxara. Action sur le coeur.208 
—. Action sur les fibres lisses. . . . 208 
—. Action convulsivante.261 
—. Action intestinale.61, 655 

V 

Vaccin BCG.115, 
— de Friedmann. 
Vaccins microbiens antityphiques. . 
—. Commission des serums et — . . 
Vaccination antimdningococcique. . 
— associde (T. A. B. -f- anatoxine) dans 
I’armde. 

— par le BCG.115, 116, 
Vagotomie. Action sur le coeur . . . 
Vague cardiaque. 
Vaisseau Isold et Cl* Ba. 
Vanadium centre Fandmie. 
Vanille des lies Seychelles. 
Varices. Injections scldrosantes . . . 
Vaseline. Anadrobiose par la—. . . 
Vaso-constriction par la pitressine . 
Vaso-pressine et pituitrine. 
Ventncule. Absorption des drogues 

Ver rouge des Gailinacds. 
Vdratrine. EB'et sur le nerf. 
—. Phaimacodynamie. 
Vdrification des thermojmdtres mddi- 

Vermicides. Insecticides et —. . . . 
Vdronal combind aux antipyrdtiques. 
—. Reactions du —. 522, 
— comme anesthesique. 
— sodiqueet magnesium. 
-. [Woir suss'i Madina I], 
Veronica officinalis.. . 
Vdronique. La —. 
Vert de Paris. Emploi. 
Vdsicule biliaire. Motricite . . 395, 
Vichy. La cure de —. 
—. Action hepato-biliaire. 
Vigne. Un parasite du mildiou . . . 
Vin. Dosage de I'aciditd. 
—. Aciditd volatile. 
Vinca minor. 
Vincennes. Rdpartition des heures de 

Vincetoxicum officinale. 
Vincoside. 
Viostdrol et rachilisme. 
Virus syphilitique. 
Viscositd de la glycerine. 
— des huiles. 
Vitamines. Les — (an.). 
—. Carence en —. 
—. Chimie et —. 
—. Recherche chimique des — . . . 
Vitamine A et carotdne . ... 510, 
—. Destruction de la —. 
—. Essai et stabilitd. 
— de diverses sources . 
— de la rdtine. 
—. Dosage de la —. 
—. Reaction colorde. 
-. Utilisation. 
— antindvritique. Essai. 
— B et acide nitreux. 
—. Action adjuvante sur la vitamine A. 
—. Effets spdciflques. 
-et croissance. 566, 
— 3« facteur de la.. 



TABLE DES MATlERES TIO 

Pages. 
-et lactation .456 
-du lait.5T0 
— B3.459 
— de nutrition.459 
— D. Essai.196 
-. Preparation.386 
-. Effets snr le rat.460 
-ct calcium.520 
-du lait.520 
— G. du lait.570 
-. Destruction par I'acide ni- 

Vittel. La cure de —. 199, 577 
Vomissement digitaliqce du pigeon. 628 

Page,. 

X 

Xoenopus laevis. Tube digestif. ... 641 
Xysmalobium nndulatnm.267 

Y 

Yohimbe. Titrage dee dcorces. . . . 593 
Yohimbine et choline.201 
—. Dosage de la —.593 
—. Inversion de I’adi dnaline .... 637 
—. Inversion de la trimSthylamine . 646 
—. Pharmacodynamie . . 204, 646, 647 

ERRATA 

Page 110, au bas. Lire : Dr.^bkin (D. L.), [au lieu de : (D. E.)]. 
Page 121, ligne 20. Lire : WEinBEHO-SACHETTi (M™' Euo.), [au lieu do : Neinbero-Soc- 

Page 461, ligne 5. Lire : Launoy (L.), [el non : M.)]. 
Pages 472 et 474. Lire : P. de Berredo Caryeiro, [el non : (E.)...]. 
Page 518, ligne 44. Lire : Dufraisbe (Ch.), [et non : (L.)]. 
Page 369, derniere ligne. Lire : Elvehjem (C. A.), [au lieu de : Eljehvem]. 
Page 576, ligne 2. Lire : Ambert (P.), [et non : Albert]. 
Page 587, ligne 33. Lire : Posric (F.), [et non : (E.)]. 
Page 644, bas. Lire: Kuschinskt (G.), [au lieu de : KunschinkstJ. 
Page 645, ligne 30. Lire : Seidenfeld (M. A.), [au lieu de : Seindeyfeld]. 



TABLE DES AUTEURS 

Les chlflres en caxacteres gras renvoient au Balhlin des Intcrets professionaels. 
Les litres des articles parus dans la partie scientifique du Bulletin sent imprimds en 
ilalique. 

Pages. 

ARLonte (F.) et Dcfouht (A.). — Er- 
reur possible dans la numeration 
du colibacille.115 

Arso.sval (D’), Bordas (F.), Touplain 
(F.), GuiLLEBr>(A.),BEssoN(L.), etc.— 
Etudes des sources d’Aix-les-Bains. 5"8 

Asthuc (P.-A.-J.). — Officier de la Ld- 
gion d’honneur.231 

Aubertin (E.). — Foie et diabete. . . 396 
Audemard (A.). — L’inseriptiem des 

prix sur les ordonnances.229 
Averbuck (S. H.). — Hypnotiques et 

vomissement du pigeon.628 
Aydelotte (B. F.). — [Voir Mabsbau. 

(H. T.), - et Barbour (H. G.).] . . 623 

567 

Abei.ods (J.-E.) et Arg.»ud (R.). — 
Formation de I'adrdnaline.57 

Abildgaaro (J.) et Baggesgaard-Ras- 
MussEN (H.). — Ionisation et spectre 
des dphedrines. 

ACHARD (Ch.) et PlETTRE (M.). 
tdines des dpanchements . 

Adnot (A.). — [Voir Merklen (P.), Le 
Breton (Mi'« E.) et —]. 

Aeschlimanw (J. a.) et Reinbrt (M.). 
— Goraposds analogues a I’dsdrine. 

Aldershoff (H.). — Encdphalite post- 
vaccinale. 

Allen (E. V.) et Page (I. H.l. — Ac 
tion de laphdnylhydrazine . . 

—. [VO'ir Page (1. H.) et —] . . . 
Ambert (P.). — [Voir Fleurt (P. 

Amsden (M. R.). — [Voir Luck (J. M.) 

Amsler (C.). — Accoutumance a la 
morphine.632 

Amt(L.). — Equilibres de membranes. 196 
Anderson (H.), Chen (M. Y.) et Leake 

(G. D.). — Barbituriques et raeta- 
bolisme basal.626 

Anderson (R. J.) et Roberts (E. G.). 
—. Phosphatide du bacille tubercu- 
leux. 63 

ANDRd (Em.). — Sur le fractionaement 
des glycerides de Vltuile de riein. 437 

— et Vernier (C.). — a-phdnylethyl- 
amine.518 

— et —. PouToir rotatoire de la ried- 
nolamide.122 

— et —. Ricinoldates droits de bases 
gauches.563 

Andrews (A. C.). — [Voir King (11. H.), 
Hall (J. L.), — et Gole (II. L.).]. . 588 

Anglade (M.) etGAUDiN (0.). — Para- 
sitisine intesUnal meconnu et gueri 
par les pyretbrines.480 

—, — etARCDNT (M"'R.).—Lespyrd- 
thrincs dans le parasitisme intes¬ 
tinal . 23 

Anneqltn (R.). — [Voir Bert (L.) et 
-] • 195 

Anton (G.). — Paralysie respiratoire. 632 
—. GlycOmie et morphine.633 
Ao.mura (T.).— [Voir Sato (H.) et —]. 126 
Appleton (F.-L.-P.). — Officier de la 

Ldgion d’honneur. 66 
Arcont(M"«R.). — [Voir Anglade(.M.), 

Gaudin (0.) et —]. 23 
Abgaud (R.). — [Voir Abelous (J. E.) 

570 

Bach (D.). — Etudes sur les antisep- 
tique> 7, 425, 

—. Dosage de Vammoniaque par 
tralnenient, dans le ride ..... 

—. Action antiseptique de I’acide lac- 

Badocbe (M.).— [Voir Dcfraisse (Ch.) 

Baggesgaard-Rasmussen (H.) et Svend 
Aaoe Schou. — Dosage de la mor¬ 
phine dissoute. 

—. [VoirAbildoaard (J.)et—] . . . 
Bailly (El.-A.). — Distinction ho®o- 
riflque. 

" :eh (R. W.). — [Voir Beard H. IL), 
87 

— et Myers (V. G.).].620 
—. [Voir Bing (F. C.) et -].522 
Banebjea (R.). — [Voir Brah.baciiari 

(U.), Rhattacharyya (T.), — et 
Maity (B. B.).].463 

Baow (O. ’W.), Duncan (J. T.) et Gle- 
DuiLL (J. D.). — Anesthesiques . . S9t 
irbary (F.). — Resistance de I’orga- 
nisme.114 

Barbour (H. G.). Gregg (D. E.) et 
Hunter (L. G ). — Metabolisme ba¬ 
sal et morphine.630 

— et Marshall (H. T.). — Mdeanisrae 
de la fidvre.623 

— et Taylor (W. F.). — Influence du 
MgGP combine au veronal .... 592 

-. [Voir Marshall (H.T.), Aydelotte 
(B. F.) et —].623 

ARDEr (J.). — [Voir Levaditi (C.), —, 
Tchakirian (A.) et Vaisman (A.).]. . 393 

ARNES (B. 0.). — [Voir Beard (H. H.) 
et —].619 

—. — [Voir Myers (V. C.), Beard 
II. H.) et —].620 

[Voir Quigley (J. P.) et -] . . . 398 



712 TABLE DES AUTEURS 

Pages. 
Barrier, Carnot, Marchoox, Renault, 

VallSe, Netter. — Fievre ondu- 
tante d'origine bovine.117 

Barry (D.-T.) et Chauchard (A.-B.). — 
Excitability et adrdnaline.637 

Barthet (G.). — La FAdyration Inter¬ 
nationale pharmaceutlque. 

Batchelder (E. L.). — [Voir Sherma.n 
(H. C.) et —]. 

Baudoin (E.). — [VoirCHiRAT(M.) et —]. 
Bauer (A.) et Bohrien (U.). — Dia¬ 

gnostic biologique de la grossesse. 
Bauer (Norbert). — Prisonniers sous 

le soleil (trad, de P. Berlls) ... I 
Bauer (W.). — [Voir MERRirr (H. H.) 

et —]. 
B.auple (P.). — [Voir Ledoux (E.) et 

Beard(H. H.), Baker{R. \V.) etMTERS 
(V. C.). — Action du ferdans I'any- 

— et Barnes (B. 0.). — CrAatine et 
ingestion de protyines.619 

— et Myers (V. G.). — Action du 
fer, etc. aur les globules et les reti¬ 
culocytes .566 
-. Fer et andmie.t‘ 
—. [Voir Myers (V. C.) et -] . . . . I 
-. [Voir—,—et Barnes (B. 0.).]. . i 
Beaulieux (Ch.). — Nomination de 

Gonservateur de la Sorbonne . . . 
Beaune (A. — [Voir L^vy (M“» J.) et 

BycLERE (M.). — Pouvoir virulicide du 

Beguin (Ch.). — Pulpage de la gen- 
tiane et sa composition.120 

—. Stabilisation de la gentiane ... ■’*" 
Bellet (E. M.). — Dydoublement des 

BAnech. — [Voir Villaret (M.), Schiff- 
Wertheimer (M™*), Justin-Besancon 
(L ), Gachera (R.) et. 

Benjamin (H. R.).— [Voir Hess (A. F.), 
— et Gross (J.)].618 
Bennati iD.). — Formol et excitability 

neuro musculaire.203 
—, Gautrelet (J.) et Halpern (N.). — 

Formol, acytylcholine et circula¬ 
tion pulmonaire.! 

Berg (C. P.). — Tryptophane .... 
Berges (G.). — [Voir Letulle (R.) et 

Berlin (Paul). — Prisonniers sous le 
soieil.I 

Berliner (F. S.). —[Voir Hess (A. F.). 
— et \Veinstock (M.).]. 

Bernarg (M"® a.). — [Voir Griffon 
(H.) et -]. 

Bernard (L.). — I Voir Poucbet (G.), 
—. Brouaruel, Marchoox (E.)]. . . 

Bernard (M.). — Nomination de bi- 
bliothycaire en chef. 

Bernheim (F.). — Histamine et atro- 

—Intestin, pilocarpine et histamine. 
Bernheim. — [Voir Mouriquand (G.), 

Leulier (A.), — et Weill (E.).] . . 
Berredo Garneiro (P. de). — [Voir 

Carneiro (E. DE Berredo).J. 65, 122, 
273, 471, 

Pages. 
Bert (L.). — PhOnols sodys. 
— et Annequin (R.). — Action du PGl* 

sur des dyrivys benzdniques . . . 
— et —. Synthyse de I’aldyhyde cin- 
namique. 

Bertrand (G.). — Absence de Tor 
chez les animaux. 

—. Les lycithines dans le chocolat . 
— et Carneiro (P. de Berredo). — 

Contribution i I’etude chimiquc de 
la pate de guarana.65, 

— et —. Cafeine et theobromine dans 
les organes du Paullinia Gupana . 

— et Giurea (V.). — Le plouib chez 

— et Serbescu (P.). — Toxicity com- 
paree de I’AI. 

Besnier (A.). — Cacodylate de Bi . . 
Besson (L.). — [Voir Arsonval (d’), 

Bordas (F.), Touplain (F.), Guillerd 
(A.), -, etc.]. 

Brthke(R. M.). — [VoirKRAUss(W. E.) 

Bezancun (F.). — [Voir Lejars (F.), 
—, Brocq et Duchon]. 

Biazzo. — Mythode de — pour le Cu. 
Bills (C. E.), Honeywell (E. M.) et 

Box (W. M.). — Activation de I’er- 
gostyrol . 

—, —, WiRiCK (A. M.) et Nussmeier 
(M.). — Essai de la vitamine D . . 

—. [Voir Massengale (0. N.), — et 
Prickett (P. S.)]. 

Binet (L.) etFABRE (R.). — Reparti¬ 
tion de la quinine dans le sang . . 

— et —. Quinine et sang splenique. 
— et Magrou (J.). — Soufre et crois- 
sance. 

— et Strumza (M. V.). — Le caro- 
tfine hymatopoiytique. 

Binet (M.-E.) et Nepveux (FI.). - Ac¬ 
tion hypato-biliaire deseaux de Vi- 

Bino (F. C.) et Baker (R. W.). — 
Dosage de I’hymoglobine. 

Blaignan (M‘'» S.). — [Voir Damiens 

Blickensdorfer (P.). — [Voir Ewing 
(P. L.), — et Me Guigan (H. A.).] . 

Bloch (A.). — Commandeur de la Ld- 
gion d’honneur. 

Blomberg (A.) et Ronnell (S.). — Pi¬ 
locarpine et circulation. 

Bodansky (M.). — Crdatine dans le 
muscle. 

Boehm (Th.). — Ghimie organique . . 
Booelot (Paul). — L'age requis pour 

exercer la pharmacie. 
—. Est-il du une indemnity aux pro- 
phariudciens?.54, 

—. Des agreiiients d'dtre prdte-nom 
en pharmacie. 

—. La loi d’amnistie. 
—. Responsabilitd pour un article de 

journal. ... 
—. A prnpos de la eomptabilitd des 
stupdfiants. 

—. Le choix d’une marque de fabrique. 
Bogert (M. T.) et Taylor (W. S.). — 

Sur les thiazols. 

517 

193 

563 
69 

122 

197 

113 
392 

578 

520 

114 
388 

569 

196 

621 

392 
635 

393 

572 

199 

522 



TABLE DES AUTEURS 

Boinot (G.). — Choline et dl5riv6s . . 
—. [Voir Lematte (L.), — et Rahane 

(E ).]. 
—. [Voir Lematte (L.), —, Rahane (E.) 

et Rahane (M“«)]. 
Boissiere (Michel). — Offlcier de la 

Legion a’honneur. 
Boivin (J.). — [Voir Meesemaecker (R.) 

et —]. 
BoNNARriEL (R.). — Pharonacologie du 
muscle. 

Bonsmann (M. R.). — Diurese et deri¬ 
ves de I’lipium. 

—. Hypnotiques et diurese. 
—. Narcose et diurese. 
— et Bronelli (B.). — Pression osmo- 

tique du serum. 
Booher (G. E.) et Hansmann (G. H.). — 

Calcification chez I’enfant. 
Boothby (W. M.). — [Voir Wilhelmj 

(Ch. M.)et-]. 
Bordas (F.). — [Voir Arsonval (D’), 

Touplain (F.), Goillerd 
(A.), etc.]. 

Bordas (Jean) et Mathieu (Gaston). 
— Etude de I’engrais urde. 

Bornstein (A.) et Pantke (R.). — Ac¬ 
tion du bleu de methylene .... 

Borrien (H.). — [Voir Bauer (A.) et 

Bosviel. — Non-validiU de I’arrfetd 
du 20 juillet 1927. 

Bouckaert (J.-J ). — [Voir Hetmans 
(C.) et -].: 

—. [Voir Hetmans (C.), — et Dautre- 
bande (L.).]. 

Bocdet. — Nomination. 
Bougault (J.). — Election a I’AcadO- 

mie de MOdecine.I 
— et Cattelain (E.). — Elimination 

du P en analyse. 
— et —. Recherche de traces de SO*. 
— et Guillou (J.). — Reactions des 
barbituriques. 

I — et Schuster (G.). — Une palmito- 
stiaroazSlaine. 

— et —. Beurre de karitO. 
Bouquet (D* H.). — Prix Vernois a 

I’AcadOmie de Medecine. 
Bouquet (J.). — La meloukbia ... 
Bourcet (P.) et Hamet (R.). — Action 

des sues sur la trypsine enrobSe . 
—. [Voir Perbot (Em.), — et Hamet 
(R.).]. 

Bourdiol (M.). — Viscosite des buHes 
aux basses temperatures. Conge¬ 
lation des builes miaerales et de 
I’hnile de ricin.. 

—. La congelation de Lbuile de ricin. 
Bourdouil (M"' C.). — [Voir Bridel 

(M.) et - ]. 
Bourne (W.). — [Voir Raginskt (H. 

B.) et -]. 
—. [Voir Raginskt (H. B.), — et Bru- 

ger (M.).].. 
Bovet (D.). — Nouveaux anesthO- 

siqiies locaux. 
Box (W. M.). — [Voir Bills (G. E.), 

Honetwell (E. M.) et —]. 
Botd (T. E ). — [Voir Coyle (C. L.) 

et -]. 

Braga (C.). — Action du Cl* Ba, 6s6- 
rine et pilocarpine.651 

Brahmachari (U.), Rhattacharyya (T.), 
Banerjea (R.) et Maitt (B. B.). — 
Action des quinolOiques.463 

Brand (P.) et Lipschitz (W.). — Tem¬ 
perature et intestin Isold.528 

Brandt (W.). — Dosage biologique 
des solutions d’aconitine.634 

Brenans (P.) et Rapidly (B.). — Sali¬ 
cylate de mercure.195 

— et Yeu (K.). — Phenols halogdnes 
symetriques .194 

Breteau (P*®). — Evaporation et ana¬ 
lyse des eaux mindrales.198 

—. Ndcrologie. 139, 441 
Breognot tM'i” Yv.). — [Voir Delabt 

(R.) et -].354 
Bridel (Marc). — Necrologie. . . 12, 377 
—. Prix Jecker a l'Acad4mie des 
Sciences.232 

— et Bourdouil (M'1*C.). —Unddoside. 120 
— et Charaux (C.). — Chromogene 

de VOrobus tuberosus.119 
— et Kramer (M“® A ). — Asebotine 

identique a la phlorizine.523 
— et Lavieille (R.) . — Principe suerd 

du Stevia Rebaudiana.122 
— et Rabate (J.). — Piedoside du 

saule noir.120 
iROCQ. — [Voir Lejars (F.), Bezanqon 
(F.), — et Duchon] . ..114 

Ibode (W. R.) et Maoill iM. A.). — 
Reaction colorde de la vilamine A. 519 
rooks (C.). — [Voir Veal (J. R.), 
Phillips (J. K.) et —].591 

iROUARDEL (G.). — [Voir Pouchet , 
(G.), Bernard (L.), —, etc.]. ... 118 

SOON (D.), LdvY (M't® J.) et Meyer- 
OuLip (M™® P.). — Scopolamine et 
hypnotiques.653 

Brown (H. B.). — [Voir Shobl (A. T.), 
—, Rose (G. S.), Smith (D. N.) et 
CozAD (F.) ]. 520, 570 

Bruere (P.). — Le I" Congrds inter¬ 
national de la panification .... 205 

—. Crins de Florence.121 
—. Traitement chimique de farines 

118, 580 
—. Fosses a action chimique. ... 581 
—. Distinction honorifique.186 
—. Prix Clarens a I'AcaJdmie de Md- 
decine.258 

— et Fohrmont (A.). — Reactions de 
rancissement des graisses.575 

Brooer (M.). — [Voir Raginskt (H. 
B.), Bourne (W.) et —].591 

Brunel (A.). — [Voir Fosse (R.), — 
Thomas (P.-E.),].576 

Brunelli (B.). — [Voir Bonsmann (M. 
R.)et-]..628 

Bruntz (L.-Ch.-T.). — Officier de la 
Legion d’honneur. 13 

Bociibinder (W. C,). — Effets de la 
strophanthine et de la quinidine . 207 

Buchwald (K. W ). — Voir Corn (C. 

-. [Voir C 81 (C. F.), Cori (G. T.) et 
63 



714 TABLE DES AUTEURS 

Pages. 
BOlbrins (E.). — Action des medica¬ 

ments cardiaques.268 
BtlMMiNo (G.). — Alcaloides de I’extrait 

sec de belladone.S2S 
BimoK (W. E.). — [Voir Vbrda (D. J.), 

Kneer (L.) et —].640 
Burn(J. H.). — Dosage biologique de 

la digitate, sur le pigeon.206 
Bdrridge (W.)etSETH (D. N.). — Atro- 

Busacca (A.). — Action h^molytique 
de ta glycyrrhizine.31 

Busqoet (H.). — Camphre et dferivAs. 2f 
— et ViscHmAC (Ch.). — Tyrainine 

et ext) ait de gen6rt.647 
— et —. Genet d’Espagne et gen^t a 

Byrd (R. M.). — [Voir Dobbins (J. T.) 

Cachera (R.). — [Voir Loeper (M.), 
Villaret (M.), Justin-Besan^on (L.), 
Lemaire (A.) et —].201 

—. [Voir Villaret (M.), Justin-Be- 
SANQON (L.) et —] .... 200, 201, 637 

—. [Voir Villaret (M.), Schiff-Wer- 
theimer Justin-Besancon (L.), 
— et Benech].'. . . . 199 

—. [Voir —, —, - et —].202 
Calmette (A.). — Vaccination prOven- 
tiveparleBCG.115, 116 

Carbonaro (G.). — Adrenaline intro- 
duite par diffOrentes voies . . 123, 126 

— et Salo-Iione (F.). — Pilocarpine 
etglycemie.387 

Caret (B. W.). — [Voir Trimble (H. 
„ C.) et '.; . 387 
Cables (J.) et Leeret (F.). — Tuber¬ 

culoses et chlorhydrate de choline. 117 
Carneiro [(P. de Berredo). — Etude 

comparative du dosage de la cafeine. 471 
-[Voir Bertrand (G.) et —]. 6S, 

122, 273, 324 
Carneiro (P.) et Kopaczewski (W.). 
— SpOciflcite des antigenes.879 
Carnot (P.). — [Voir Barrier, —, Mar- 

CHOox, etc.].117 
Caron (H.) et Raquet (D.). — Dosage 

des solutions de nitroglycerine . . 112 
CARRe(P.) etMACCLERE (P.). — Trans¬ 

formation des alcools polyatomi- 
ques.317 

Catberwood (F. L.). — [Voir Rose 
(W. C.), Ellis (R H.), Windcs (W.) 
et-].567 

—. [Voir WiNDDS (W.), — et Rose 
iW. C.).].621 

Cattelain (E.). — Dosage du mercure 
dans le cyanure.113 

—. [Voir Bougault (J.) et —] 323, 575 
Cattell (Me K.) et Edwards (D. J.). — 

Adrenaline et coeur. 638 
Caujolle (F.) et Roche (P.). — Sur les 

fermentations amylolytiques (IV) . 361 
Caussade (G.), Medioni (A.) et Cou- 

PEAu(P.). —Streptococcemie aigue 
et traitement.326 

Caussimon (J.). — Recherche des ba- 
cilles de Koch.. 327 

Pages. 
Ceregedo (L. R.). — [Voir Freuden- 
BERG(W.)et-].621 

Cbabanier (H.), Lobo-Onell (C.) et 
Lelu (E.). — Insuline en suspen¬ 
sion huileuse.121 

Chabrol (E,). — Pancreas et hyper- 
glycemie.396 

—, Charonnat (R.), Maxlein (M.) et 
Waitz (R.). — Action choieretique 
des phenols.335 

—, —, — et —. Action du chloral. . 335 
—, —, — et —. Action des derives 

de la serie grasse. 336, 588 
—, —, — et —. Action des acides 

acetiques chlords.336 
Chagalova (S.). — [Voir Jakhhis (B.) 

et —].389 
Chakmakjian (H. H.). — [Voir Reis (F.) 

et —].460 
Chalmeta (a.). — Unification de la 

preparation du laudanum.278 
—. Nomination de professeur. . . . 259 
—. [Voir Goris (A.) et —]. 69, 148, 598 
Champy (Chr.). — Effets vasculaires 

de Tadrenaline et du pancreas . . 123 
Chanutin (A.). — Teneur du rat en 

creatine et en arote.106 
— et Shearer (L. D.). — Effet du 

jeune sur la creatine et i’azote . . 437 
Chaput. — Nomination de pharma- 

cien general. 39 
Charaux (G.)etRABATE (J.). — Gluco- 

side du Salix purpurea.523 
—. [Voir Bridel (M.) et —].119 
Charcot (J.-B.). — Seorbut moderne. 390 
Charonnat (R.). — [Voir Chabrol (E.),- 
-, Maxmin (M.) et Waitz (R.).]. 333, 

336, 388 
—. [VoirDELABY (R.) et —].199 
Chartier (J.). — [Voir Maheu (J.) et 
—].120 

Chatenay (A.-Et.). — Officier de la 
Legion d’honneur. 13 

Cbauciiard (A. B.) et Monod (R.). — 
Anesthesia par le tribromoethinol. 390 

—. [Voir Barry (D. T.) et -] . . . . 637 
Chen (M. Y.). — [Voir Anderson (H.), 

— et Leake (C. D.).].626 
Gheymol (J.), Hazard (R.) et Qcin- 

QUAUD (A.). — Effets de Tyohimbine. 204 
Chiray (M.) et Bacdoin (E.). — Eosino- 

philie sanguine.572 
— et Ribadeal-Dumas (Ch.). — Desin- 

faction biliaire.396 
CiiD (T. H.). — [Voir Dujarric de la 

Riviere et —].113 
Church (A. E.). — [Voir Norris (E. 
R.)et—]. 62 

Ciurea(V.). —[VoiTBERTRAND(G.) et—]. 197 
CLAOufi (Ch.) et Painleve (Jean). — 

Documentation dans les sciences 
medicales.191 

Clark (G. A.). — Vdso-constriction 
selective par I’adrenaline.125 

—. Extrait piluitaire.397 
Clogne (R.), Courtois (A.) et Pierret 

(R.). — Glycemie et eau de Bour- 
houle-Choussy.199 

CoDVELLE.— [Voir PiLOD et—] . . . 577 
CoGHiLL (R. D.). — Acide nucieique 

du bacille du foin.107 



TABLE DBS AUTEURS 

Pages. 
Cohkn(E. I.). — Lirttiinal.62C 
CoLi (H. L.). — [Voir King (H. H.), 

Hall (J. L.), Andrews (A. C.) et —588 
Cole (V. V.). — P dans le muscle. . 564 
CoMAB (Leon). — Ndcrologie.181 
CoNDAT (M>>'). — Nomination de pro- 
fesseur.110 

Connolly (R.). — [Voir Mendenhall 

CoRDosNiER (Vincent). — [Voir Pai 

CoRi (C. F.) et Bucuwald (K. W.). — 
Adrenaline et mdtabolisme .... 

—, CoBi (G. T.) et Buchwald (K.W.). — 
Adrenaline et modiOcations du sang. 

CoRi (G. T.). — Adrenaline et varia¬ 
tions dans le muscle. 

—. Adrenaline et utilisation du sucre. 
—. [Voir CoHi (C. F.), — et Bcchwald 

Cortesi (F.). — Plantes medicinales 
de Sardaigne. 

CosTANTiN (J.). — Resistance a Ja ma- 
ladie par i’altiiude. 

Couder (R.). — [Voir Richet (Ch.) 
fils, Dublineau (J.) et —I. 

Coulange (M**’). — Voir Giraud (P.) et 

et PlERRET (R.).]. 
Courtois (Jean). — Nomination . 93, 
Cousin (E. F.) et Dufour (V. Ad.). — 

separation des chlorur<8,bromLires, 
iodures, chlorates, etc. 

CeuvT et PopoFF. — Pneumonie et sa¬ 
licylate de Na. 

Cox (G. J.), Dodds (M. L.), Wigman 
(H. B.) et Murphy (F. J.). — Fer, 
alumiiiiuni et phosphates dans la 
ration.. 

Coyle (C. L.) et Boyd (T. E.). — Ab¬ 
sorption de la tyramine. 

CozAD (F.). — [Voir Shohl (A. T.), 
Brown (H. B.), Rose (C, S.), Smith 
(D. N.) et —]. 520, 

Craemer (K.). — Voir Gessneb (O.) et 

Cbaifaleanu (A.). — [Voir Simici (D.), 
— et PopEscu (M.),]. 

Crawford (W. M ). — [Voir Gruber 
(;C. M.), -, Greene (V. VV.) et 
Dbayer (C. S.).]. 

—, [Gruber (C. M.), Greene (W. W.), 
Urayer (C. S.) et —]. 

CRETe{P.). —[VoirMASCRt (M.) et — 
Creyx. — Climats et tuberculose pul- 

—. Las eaux minerales. 
—. Nomination. 
Cristol (P.), Puech (A.) et Monnier 

(P.). - Loi de repartition des non- 
eiectrolytes du sang. 

Cruchet (R.). — Traitement par la 
methode phylactique. 

CUNY (L.). — Dosage des sels bi- 

—. Metabolisme du calcium. . . , . : 
—. Diagnostic precoce de la gros- 

— et Robert (J.). — Microdosage de 
I'urOe sanguine. 

Curie (M“' M.). — Voeu pour la pro- 
priOtd scientifiqne. 

Curtis (J. M.) et DoISY^E. A.). — Essai 
biologique du theelo.1. 

Dale (H. H.) et Gaddum (J. H.). — 
Reactions du muscle Onervd. . . . 

Dambergis (C.).— [Voir Tho.hs (H.) el 

Damiens (A.). — Porcelaine a base de 
fluorine.. 

— et Blaign.vn (VD'« S.). — Brome 
normal des vegOtanx. 

D’Arsonval, Bordas (F.), Touplain 
(F.), Guillerd (A.), etc. — Sources 
d’Aix-les-Bains. 

Darzens (G.). — Separation des crO- 

— et Levy (T.). — Preparation des 
phenols k paitir des edtones . . . 

Dautrebande (L.). — [Voir Heymans 
(C.i, Bouckaert (J. J.) et —]. . . . 

David (J. C.).— Oxygene consommA. 
David (R.). — [Voir Kegnier(J.) et —]. 
Davis (L.) et Pollock (L. J.). — Atro¬ 

pine et rigidite musculaire .... 
Dawson (W. T.) et Garbade (F. A.). — 

Idiosyiicrasie a la quinine .... 
Delaby (R.) et Breugnot Yv.). — 

Sur tn determination rapidc de I’in- 

et Charonnat (R.). — Radio-artivitd 
des eaux de Salies-de-Bearn. . . . 

— etGuiLLOT-ALLEGRE(M"'®S.). —Alde¬ 
hydes a-|3-ethyieniques. 

— et Janot (M.-M.). — Radio-activite 
d une source de Plombieres. . . . 

Delahaye (Ed.). — Distinction hono- 
rifique. 

Delbet (P.). — Epidemies de 1929 . . 
— et Franicevic. — pH urinaire et 

sels de Mg. 
— et Palios. — Besislancepar les sels 

halogdnes de Mg.113, 
— et —. Sels de Mg et anaphylaxie. 
DE.I1ANCHE (R.). — Fonction antigtai- 

que des lipoides. 
Demoi.e (V.). — Stability de I'acetyl- 

choline dissoute. 
Deniges (G.). — Essai rapide des 

—. Index uro-phdnolique. 
—. Reaction du Mn. 
—. Reaction ti'fes sensible du Hg. . . 
—. Sang dans les liquides gastriques. 



716 TABLE DES AUTEURS 

Pages. 
Debow (M. A.). — [Voir Quinn (E. J.), 

Harti.ey ^J. G.) et -.]. 
Debra (E.). — [Voir Fuss (H.) et 
Desgrez (A.), Rathery (F.) et Giber- 

ton (A.). — Cure de Vittel .... 
—, — et Lescoeur (L.).— Cure de Vi¬ 
chy. 

— et Regnier (P.). — Eau d’Evian et 
nAphrites provoquAes. 

—. [Voir PuuCHET (G.), Bernard (L.), 
Brouardel, —, etc.]. 

Desoot (Ch.). — [Voir Lanoeron, 
Paget (M.) et —]. 

—. [Voir Paget (MJet —] . . 
Desport (P.). — Ntmiination a la Fa¬ 

culty de pharmacie de Paris. . 
Deussen (E.). — La stdrilisalion . 
Devrienot- [Voir Paget (M.) et - 
Diacono (H.). — NoininatiOD . . 
Dieryck (J.). — Monosaccharides 

pathologie hdpatique. 
Dietzel (R.) et SoLLNER (K.). — Altd- 

ration des alcalo'ides dans I'eau . 
— et —. Alcalo'ides dn quinquina . 
Dill (D. B.) et Edwards (H. T.). - 

Sang de crocodile. 
—. [Voir Henderson (L. J.), —, Ed 

wards (H. T.) et Morgan (W. O.P.).] 
Di Mattei (P.). — Urethane et qui- 

—. Lesions de I’appareil circulatoire 
et FAph^tonine. 

Dirner (Z.). — Ponmon Isold . . . , 
—. Substances broncho-dilatatrices 
—. [Voir IssEKUTZ (B. von; et —]. . , 
Dittrich (P.). — [Voir Poiile (K.) e 

Diver (G. R.). — Voir Lozinski (E.), 
Holden (G. W.) et —[. 

Dixon (W. E ) et Hoyle J. C.i. — Ci 
culation pulmonaire et histimini 

Dobbins (J. T.) et Byrd (R. M.). — D. 
sage volumdtrique du sodium. . 

Dodds (M. L.). — [Voir Cox (G. J. , 
—, Wigman (H.B.)et Murphy (F.J.)]. 

Doisy (E. a.) et Thayer (S. A.). — 
Prdparation du tbeelol. 

—. [Voir Curtis (J. M.) et —] . . . 
—. [Voir Thayer (S. A.), Levin (L.) 

Dolique (R.). — Sur les sysl'emesea 
phenol et eau-glycerine-phonol . . 

—. lodobismuthales d'antipyrine, de 
pynmidoD et d'bexamethylent " 

163 

166 

462 

418, 491 
—. Le rhenium, element n° 75(Revue,. 
Donelson (E.), Nims (B.), Hunscher 

(H. A.) et Macy (1. G.). — Calcium 
et P. chez les femmes en lactation. 459 

Dopter (Gh.). — Prophylaxie de la 
poliomydlite.117 

213 

de ia Pharmacie.? . 32 
Drabkin (D. L.) et Miller (H. R.). — 

Cure de Tandmie par les acides 
amines, chez le rat.110, 

— et Waggoner (C. S.). — Mdthode 
de-. , 388 

Pages. 
Dragstedt (C. a.), Mullenix (R. B.), 

Kearns [J. E.), Webb (W. W.) et 
Wilen (C. j.). — Action de la mor¬ 
phine et de la strychnine. 

Drayer (G. S.). — [Voir Gruber 
(G. M,), Greene (W. W.), — et 
Crawford (W. M.).]. 

—. [Voir Gruber M.), Crawford 
(W. .M.), Greene (W. W.) et -]. . 

Drevon (B.) — [Voir Leulier (A.) 

Drbyer (N. B.j. — Action des purga- 
tifs salins. 

— [Voir Ross (J. B.j, — et Stehle 
(R. L.).]. 

Drinker (C. K.). — [Voir Field (E.) et 

Dhisch (N.). — [Voir Dufraisse (Ch.) 

Drugeas (C.). — Aconitine. 
Dublineau (J.). — [Voir Richet (Ch.) 

fils, — et CouDER (R.).]. 
Dubois (M”' A.). — [Voir Lumiere 

Dubois (Ch.) et Sallier (Noel). — 
Brucellose bovine. 

Du Bois (L.). — [Voir Nyiri (W.) et 

Uubsky (J. V.) et Okac (A.). — Sels 
cuivriques de I’acide quinoldique. 

Duchon (L.). — [Voir Lejars (F.), Be- 
zANgoN (F.l, Brocq et —]. 

Dufau (E.m.) et Toraude (L.-G.). — 
Accidents et causes d’erreurs en 
pharmacie). 

— et —. Les toxiques « in nature » 
ou « en prdparations ». 

— et —. Comment se servir de Tar- 
rdte du 7 juiilet 1931. 

— et —. Non-validite de I’arrete du 
20 juiilet 1927. 

Dufilho (E.). — Dosage du Mg dans les 

Dufodr(V. Ad.). — [Voir Cousin (E.F.) 

Dufourt (A.). — [Voir Arloino (F.) 

630 

128 

627 

198 

333 

399 

269 

518 
575 

327 

579 

389 

207 

516 

114 

145 

1 

27 

50 

521 

112 

115 
Dufraisse (Ch.) et Badoche (M.). — 

Oxydation du rubrdae.196 
— et —. Un hydrocarbure violet. . . 518 
— et Drisch (N.). — Oxydabilitd rdver- 

sible des rubrftnes.518 
— et Endeblin (L.). — Hydrocarbure 

incolore fluorescent.553 
— et Netter (R.). — Getones dthyld- 
niques.194 

Dujarric de la Riviere (R.) et Chu 
(T. H.). — Origine du colibacille. . 115 

Duncan (C. W.). — [Voir Robinson 
(G. S.) et  569 

Duncan (J. T.). — [Voir Baow (0. W.). 
— et Gledhill (J. D.).].591 

Dupaix (M"® a.). — Prix Montyon a 
I’Acaddmie des Sciences.232 

Dupont (J.) et Guerlain (J.-J.). — Dis¬ 
tillation sdche du baiime du Pdrou. 122 

Durand (J. F.). — Graines de Psyllium. 524 
Dursent (Georges). — Ndcrologie. . . 159 
Du Vigneaud (V.), Fitch (A.), Pekabek 

(E.) et Lockwood (W. W.). — Inac¬ 
tivation de I'insuline.621 



TABLK des autelrs 717 

Eadie (G. S.). — [Voir Firor (W. M ) 
et —].123 

Ecallk (Henri). — N^crologie .... 13 
Edwards (D. J.). — [Voir Cattell 

(Me K.) et —].638 
Edwards (H. T.). — [Voir Dill (D. B.) 

et —].no 
—. [Voir Henderson (L. J.), Dill (D. B.), 

— et Morgan (W. O. P.).l.388 
Ehrenstein (M.). — Chimie du tabac. 582 
Eisenbrand (J.j. — Dosage spectro- 

scopique de I’acide nrique.577 
Eismater(G.) et Quincke (H.). — Res¬ 

piration et ccBur des animanx a 
sang froid.207 

Ellis (L. B.) et Weiss (S.). — Cosur 
et acetylcholine.649 

Ellis (N. R.). — Huile de coton et 
graisse corporelle.565 

—, Rothwell(C. S.)et Pool (W. 0.). 
Huile de coton et graisse corporelle. 568 

Ellis (R. H.) et Rose (W. C.). — Pro- 
teines dans la ration.620 

—. [VoirRosE(W.C.).-,WiNDUs(W.) 
et Cathebwood (F. L.).].567 

Elmer (A. W.) et Ptaszek (L.). — Pd- 
ristaltisme intestinal.397 

Elsom (K. a.). — [Voir Walker (A. M.) 
et -]. . ..458 

Elvehjem (C. a.). — Fer etcaivrepour 
la croissance de la levure.107 

— et Hart (E. B.). —Hdmoglobine et 

— [Voir Kemmerer (A. R.),— et Hart 
(E. B.).].569 

Emde (Hermann). — Ephddrine .... 525 
Emery (F. E.) et Griffith (F. R.). — 

Histamine, peptones, etc.640 
Enderlin (L.). — [Voir Dufraisse (Cn.) 
et-l.563 

Enoler (M"' a.). — [Voir Ladnoy (L.) 
et -].461 

Epstein (D.). — Tube digestif de batra- 

Erikson (S. E.) et Okey (R.). — Azote 
non proteique chez lea femmes . . 459 

Essen (K. W.). — Narcose des gre- 
nouilles.629 

Essex (H. E.).— [Voir Me Kinney (F.), 
— et Mann (F. C.).].641 

Evans (H. M.) et Lepkovsky (S.). — 
Amelioration du regime par les 
graisses.569 

Evf.i.eth (D. F.l. — [Voir Oettingen 
(W. F. von) et -].649 

Ewing (P. L ), Blickensdorfer (P.) et 
Me Guigan (H. a.). — Irridiation de 
i’adrenaline et de Tephddrine. ... 641 

—. [Voir Higgjns (J. A.), — et MeGui- 
G.AN (H. A.)].641 

Exbrayat-Dubivaux (Ch.) — Germi¬ 
nation des d/oringa malgaches. . . 331 

F 

Fabre (R.). — Adsorption en biologie. S25 
—. Lecon inauguiale. 87 

Faure (R.). — Rdpartition sanguine de 
I'hydrastine.i 

— et SiMONNET (H.). — Pouvoir oxydo- 
rdducteur des tissus .... 196, i 

—. [VoirBiNET (L.) et-] . . . 392, ( 
Fabrykant (M.). — [Voir Lavollay (J.) 

Fairhall (L. T.) et Prodan (L.). — 
Dosage colorimdtrique du cadmium ! 

Fandhe (A.-S.). — Ofdcier de la Ld- 
giond’honneur. 

Faucon (A.-M.). — Officier de la Ldgion 
d’honneur.; 

Faude.may (P.). — [Voir Janot (M.-M.) 
el —].: 

Fayolle (Marcel). — Ndcrologie. . . ; 
Fegeler (H.). — [Voir Rojahn (C. A.) 

Feldberg (W.). — Action de Patropine 

— et Minz (B.). — Acdtylciioiine et 
siirrdnales.i 

Field (E.) et Drinker (C. K.). — His¬ 
tamine et poumon.; 

Fiessincer (Noel) et Walter (H.). — 
Bilirubimdtrie idasmatique .... 

F’ievet. — L’inscription des prix sur 
les ordonnanoes.I 

Finklemann (B.). — Inhibition dans 

Finucci(V.). —Diagnostic sdrologique 
de la blennorragie. 

—. Cholestdrol du sdrum. 
Fiorio (C.). — Diplocoques patho- 
gdnes. 

—. Spermoculture. 
Firor (W. M.) et Eadie (G. S ). — 

Adrdnaline etglycogdne musculaire. 
Fischer (Robert) et Linser (Erich). — 

Arbutine et ursone. 
Fisk (M. E.). — [Voir Underhill (P.) 

Fitch (A.). — [VoirDu Vigneaud (V.),—, 
Pekarek (E.) et Lockwood (W. W.).]. 

Fitch (R. H.) et Tatum (A. L.). — Ac¬ 
tion des barbituriques. 

—. [Voir Maloney (A. H.), — et Tatum 
(A. L.).]. 

Flanigan (G. E.). — [Voir Supplee 
(G. G.), —, Kahlenbebg (O. J.) et 
Hess fA. F.)]. 

Fleury (E.). — Contrdle des thermo- 
mdtres vdtdrinaires. 

Fleury (G.). — Isolement du coliba- 
cille dansTeau . 

Fleury (P.). — Glyrdrophosphomo- 
lybdales. 

— et Ambert ( P.). — Carbone de 
Purine normale.. 

— et—. Prdcipitation du glucose. Gd- 
ndralisation. 

— et Marque (J.). — Rdaclifs oxydants 
et mercure. 

Fooed (J ). — Hypertension par les 
dphedrines. 

Fontes (G. ) et Thivoli.e (L.). — Hema- 
topoiese et andmies. 

Fonzes-Diacon et .Iaulmes (P.). — 
Aciditd volrttilr des vins. 

Fosse (R.), Brunel (A.) et Thomas 
(P.-E.). — Allantoine dans I’urine. . 



TABLE DES AUTEURS 

—. Dosage des cblorures, hypochlo¬ 
rites et chlorates mdlaages. . . . 67S 

Fougerat (Jean). — Legs a la ville 
d’AngoulSme.191 

FocRMONT(A.).-[VoirBRrERE(P.)et-i 575 
Fourmont (M"* J.). — [Voir Goris(A.) 
et—].337 

FBANgois (M.) et M“' Seguin (L.). — 
Dosage de I’acide picrique.112 

— et —. Dosage de I’hypophosphite 
de Na.119 

Francois (M'‘* M.-Tu.). — Sur I'aridite 
de 'I'huile de riciu.307 

Franicevic. —[VoirDELBET (P.) et —] 576 
Franklin(K. J.). —ChloraleturOthane. 625 
FRANzEN((i.). — Actiou digUalique des 

graines de Vincetoxicum.208 
Fred (E. B.). — [Voir Prhess (L. M.), 

Peterson (W. H.), Steenbock (H.) 

Freise (F. W.). — Huiles easetttielles 
anthelmintiques du BrSsil.585 

Freudenberg{ W.) et Cerecedo (L. R.). — 
Essai de la vitamine antingvritique. 621 

Fret (C. N.). — [Voir Light (R. H.), 
Miller (G. E.) et —].460 

Frey (E.). — Action des narcotiques. 629 
Friedberg (Ch. K.). — Renforcement 

des hypnotiques.654 
Fried.hann. — Vaccin de —.389 
Fromherz (K.). — Larocaine.624 
Fuchs (G.), Santenoise (D.), VabS (P.) 

et ViDAcoviTCH (M.). — 15xtrait tby- 
roidien et thyroxine.399 

Fulton (J. F.), Liddell (E. G. T.) et 
Rioch {D. Mck). — Le dial anesthe- 
sique.626 

Funk (C.) et Harrow (B.). — L’hor- 
mooe male.565 

forth (0.) et Kdh (E.). — Absorption 
de la tolysine.463 

Fuss (H.) et Derra (E.). — Oxydations 
dans la narcose a I’dther.589 

FuSSGANGER (R.) et SCHAU.HANN (0.). — 
Pantocaine.625 

Gallenga (R.). — Vitesse d’absorption 
des collyres d’atropine. 

GaNTER (G.) et SCHRETZEN.MAYR (A.L — 
Action de I'histaiuine. 

Garbade(F.A.). —[VoirDAWsoN(W.T.) 

Gascard (Albert). — Manifestation en 
I’honneur du professeur — . . . . 

Gasser (H. S.). —fVoir Graham (M. T.) 

Gat^ (J.). — [Voir Leulier ^A.), — et 
Linard (P.).]. 

Gaudin(0.).—[VoirANGLADE (Vl.)et -]. ■ 
—. [Voir Anglabe (M.), — et Arcony 

(M“» R.).]. . .. 
Gautier (J.-A.). —Le professeur Leon 

Grlhbert (1860-1931). 

Gkdroyc (M.) et Koskowski (W.) — 
HOmaties et absorption. 

Genot (H.). — [Voir Mascre (M.) et — 
Genty (M.). — AppiStits d'antrefoU . . 

Gerlough (T. D.). — Influence dn pH 
sur les anesth^siques iocaux. . . . 

Gessner (0.). — Synthalines A. et B. 
—. Action de I’uzara et de ses gluco- 

sides (I et II). 
— et Graemer (K.). — Alcaloides de la 

peau de salamandre. 
— et Schroter (H.). — Action de 

I'nzara chez la grenouille. 
Gettleb (A. 0.)et Freireich (A. W.) — 

Alcool du liquide cdphalo-raehidien. I 
Gibertqn (A.). — [Voir Desgbez (A.), 

Rathery (F.) et —]. 
Gignoux (M.). — [Voir Arsonval (d’), 

Bordas (F.), Touplain (F.), Guillerd 
(A.), Besson, — et Moret (LSon).]. . ! 

Gilo (E.) et Schuhhoek (P. .N.) — Or- 
ganes s^creteuTS vRgdtaux.i 

— et —. Plantes a ephddrine . . . ! 
— et —. Histologie de la saponaire . 1 

/’Euphorbia stricta L.529 
— et Morisot (M"' A.-M.). — Varia¬ 

tions dans la composition ghicidi- 
9ue du Geranium pratense L. ... 465 

Gilson (A. S.) et Irvine-Jones (E.). — 
Froid, vOratrine et muscle ventricu- 
laire.334 

Giraud (P,)et CouLANGE (M"®). — Trai- 
tement du kala-azar infantile. . . 582 

Girndt (0.) et Lipschitz (W.). — Mor¬ 
phine et temperature.632 

Glaessneh (K.). — Ulcus d’estomac 
traite par la pepsine.572 

Gledhill (J. D.). — [Voir Baow (0. W.), 
Duncan (J. T.) et —].591 

Godard (P.). — [Voir Oury (P.) et —] 326 
Godart (Justin). — Nomination de 

ministre de la Sante publique. . . 140 
Goderin (Paul). — Recherche des tra¬ 

ces d’albumine urinaire.235 
Goiefon (R.). — pH urinaire.576 
Golse (J.)- — Microdosage du cuivre. 574 
—. Colorimetrie du cuivre.574 
—. Reaction de Spacu.113 
—. Reduction du cyanure de Hg par 
retain.518 

— et Jean (M.), — Recherche et do¬ 
sage du mercure.574 

Gomes da Costa (S. F.). — Arsdno- 
benzdnes et Helminthes.462 

—. Stovarsol et Helminthes.462 
Goneim (Jehia). — [Voir Tho.rs (H.) et 



TABLE DES AUTEURS 

— et —. Sparadraps adhesWs. Essal. 
— et Foirmont (M‘'« J.). — Apergus 

critiques sup ie dosage de la mar- 
phine dans Vopium. 

Govaerts (P.) et Vam Dookkn ;F.)- — 
Fortes doses d’acdtylcholine. . . . 

Graham (C. E.), et Griffith (W. H.).- 
R^gime, croissance et appdtit . . . 

Graham (M. T.) et Gasser (II, S,). — 
Veratrine, aconitine, etc. 

Ghandclawe (Gh.). — [Voir Maigmon 
(F.), — et Lambret (M.),]. 

Graux (Ll'Cien). — La reine du Maroc. 
Greene (G. II.). — (Voir Power (.M. H.) 

—. [Voir Gruber (C. M.), Gbawford 
(\V. M.), — et Drayer (G. S.).] . . 

Gregg (R.E ). — [VoirBARBOCR (H. G.), 
— et Hunter (L. G.).]. 

Gremels (H.). — Analeptiques . . . 
Griffith (F. R.). — [Voir Emery(F.E.) 
et-]. 

Griffith (W. H.). — [Voir Graham 
(C. E). et -] . 

Griffon (H.) et M“' Bernard (A.). — 
Microdosage du K dans les eaux. . ' 

—. [Voir Meesemaecker et —] . . . . 
Grimbbrt (L.). — Notice biographique 

parJ.-A. Gautier .. 
Gross (E. G.) et Slauhnter ;D. W.).— 

PapavArine et tube digestif . . . . ' 
Gross (J.). — [Voir Hess (A. F.), Ben¬ 

jamin (H. R.) et -].I 
Gross (P. M.) et Saylor (J. II.). — So- 

liibilitAs de composes organiques . 1 
Gruber (G. M.). — Adrenaline et ure- 

tagonismes. 
—, Greene (W. W.\ Drayer (C. S.) 6 

Crawford (W. M,), — Etudes su 
I'intestin in situ. 

— et Kountz (W. B.). — Effets de I 
pitressine (I et II). 

— et —. Hypophyse, atropine, etc 

Goillot-Allegre (M”’ S.). — [Voir De- 
laby (R.) et —].517 

Guillou (J.). — Voir Bocgault (J.) et 
-].522 

Hadjimichalis (S.). — Muscles de I'iris 
de grenouille. 

IlALKfW. S.). — [Voir Turner (W.A.), 
Kane (E. A.) et —]. 

Hall (J. L.). — [Voir King (II. H.), —, 
Andrews (A. G.) et Gole (H. L.).] . 

IIalpern (N.). — [Voir Bennati (D.), 
Gautrelet (J.) et —]. 

Halsky (J. T.). — [Voir Klkindorfer 
(G. B.) et —]. 

IIamet (Raymond). — Nicotine et in- 

—. Adrinaline et yohimbine. 
—. Antagonisme cocaine et 6phedrine. 
—. Dihydroiyph^nyldthylaniine. . . 
—. Extrait de gen6t a balai. 
—. Hypertension par acetylcholine . 
—. Mezcaline. 
—. Pseudotropine et intestin .... 
—. [Voir Bodrcet (P.) et —]. 

—. [Voir Rothlin (E.) et —]. 
—. [Voir Todrnade (a.) et —] . . . . 
Hausmann (G. H.). — [Voir Booher 

(L. E.) et—1. 
Harris (L. E.) et Gallagher [Marg. G ). 

— Graine d'Eupborhia marginata . 
Harrison(E. S ). [Voir Maynard (L. A.), 

— et Me Gay (G. M.)-]. 
Harrow (B ). — I Voir Funk (G.) et —]. 
Hart E.B.). — [Voir Elvkhje.m (G. A.) 

— et Robinson (P. I ). — Morphine, 
papaverine et coeur. 

Grumbacii (J.). — [Voir Lobstein (J. E.) 
et —].26, 

Guenot (F.-R.-J.-B.). — Distinction 
honorifique.110, 

Guerin (P). — Nomination. 
—. Discours au banquet de I’lnternat 

en pharmacie. 
Gberlain (J.-J.). — [Voir Dupont (J.) 

Hasama (B. 1.). — Gonfiguration des 
substances adrenaliniques. 

Hastings (A. B,). — [Voir Rosebehry 
(H. H.), — et Morse (J. K.).] . . . 

Hauduroy (P.). — Cycle du bacille 
d’EBERTH et des b. paratyphiques. . 

Hayem (G.). — Abus des stimulants de 
I'appetit... 

Hazard (R.). — Action du tropanol 
sur le vague cardiaque. 

—. Etude du tropanol. 



120 TABLE DES AUTEURS 

Hazard (R.). — Excitation musculaire 
par la tropanone, la pseudo-pelle- 
ti^rine, etc. 

—. SuccAdanAs de la morphine et 
de la coddine. 

— et Wdbmser (M”« L.). — Mg et ex¬ 
citability sympatfaique.i 

—. [Voir Cheymol (J.), — et Quin- 
QUAUD (A.)].: 

—. [Voir PoLONOvsKi (M.) et —] . . . ! 
Heathcote {R. St. A.). — Esyrine . . i 
— et Urquhardt (A. L.). — Acrilla- 

Heidoschka (A.) et Muller (J.). — Huile 
de laurier.1 

— et —. Analyse des graisses. . . . ! 
Heilborn (R.). — [Voir Taubmann 

Heimann (H. L.). — [Voir Watt (J. 
M.), — et Meltzer (E.).]. 

Herman (J.). — Encyphalite post-vac- 
cinale. 

Heller (V. G.). — [Voir Julian (R. 

Henderson (L. J.), Dill (D. B.), Ed¬ 
wards (H. T.) et Morgan (W. 0. 
P.). — Physico-chimie du sang. . 

Henderson (V. E.) et Jobnston (J. F. 
A.) — Carbures cyciiques anesthy- 
siques. 

— et Lucas (C. H. W.). — Theorie de 

Henrijean (F.) »t Waucomont (H.). — 
Action cardiaque de I’ergotamine . 206 

Henry (A.). — Ascaridiase.390 
Herbain (M.). — [Voir Olivier (H. 

R.) et —].391 
Hering (K.).; — Conservation du sang. 321 
—. Salsepareilles.329 
Hermann (H.) et Jourdan (F.). — Co¬ 

caine et syncope adrynalinique. . 589 
— et Morali (A.). — Syncope par 

CHCl* et extrait de genSt.641 
—, PoRTES (F.) et Jourdan (F.). — Syn¬ 

copes adrynaliniques.631 
Hess (A. F.), Benjamin (H. R.) et Gross 

(J.). — Hypercalcymie par I’ergos- 
tyrol irradiy.618 

—. Berliner (F. S.) et Weinstok (M.). 
— Cendres des os.618 

—. [\oir SuppLEE (G. C.), Flanigan 
(G. E.), Kahlenberg (0. J.) et—]. . 460 

Hess (W. C.). — [Voir Sullivan (M. 
X.), — et Sebrell (W. H.).]. . . . 561 

Hesse (E.). — Dosage biologique des 
analgysiques.635 

—, Roesler (G.) et Buehleb (F.). — 
Analgysiques.635 

Heymans (C.). — Bradycardie adryna- 
linique.638 

— et Bouckaert (J. J.). — Yohim- 

— , — et^AUTBEBANDE (L.j. — NicoUne 
et lobelie.210 

Hicks (C. S.) et Smirk (P. H.). — 
Diurfese et concentration du sang . 631 

Higgins (J. A.), Ewing (P. L.) et Me 
Guigan (H. a.). — Rythme cardiaque 
et corps irradiys.641 

Himmelbair (W.). — FydyrationInter¬ 
nationale des plantes mydicinales. 24.6 

Pages 
Hinglais (H.). — Hormone follicu- 
laire.39.1 

Hirscheelder (A. D.' et Wright (H. 
N.). — Chimie colloidale de I’anti- 
sepsie.581 

Hochrein (M.) et Keller (J.). — Adry¬ 
naliniques et circulation.642 

Hodes (H. E.). — [Voir Jones (J. H.|, 
Rapoport (M.) et-]. 63 

Holden (G. W.). — [Voir Lozinski 
(E.), — et Diver (G. R.).].655 

Honeywell (E. M.j. — [Voir Bills 
(C. E.), — et Box (W. M.).] .... 569 

—. [Voir Bills (C. E.), —, Wibick (A. 
M.) et Nussmeier (M.).J.196 

Horrmann (P.). — Elymi et arnyrines. 330 
Hoyle (J. C.). — [Voir Dixon (W. E.) 

et —.].202 
Huerre (R.). —Acidechrysoptianique, 

chrysarobine et soufre. 119 
Hufschmitt (G.). — [Voir Sartory 

(A.), - yt Meyer (J.;.].116 
—. [Voir Sartory (A.), Sartory (R.), 

— et Meyer (J.).].299 
Hunscher (H. a.). — [Voir Donelson 

(E.), Nims (B.j, — et Macy (1. G.).]. 459 
—. [Voir Me Cosh (S. S.), Macy (1. G.) 

et —1.106 
Hunt (^C. H.) et Krauss (W. E.). — 

Vitamines B et G du lait.510 
— et Wilder (W.). — Troisieme fac- 

teur de la vitamine B.109 
Hunt (R.) et Rknsh.aw (R. R.). — De- 

rivys du sulfonium.648 
— et —. Thio-ammoniums.649 
Hunter (L. G.), — [Voir Barbour (H. 

G.), Gregg (D. E.) et —].630 
Hunter (W. C.). — [Voir Myers (H. 

B.) et -].211 

Iakhnis (B,) et Chagalova (S.). — 
Vaccination par le BCG ...... 389 

Inverni (C.). — Culture du pavot a 
opium en Italic. . . T.198 

Ipsen (W.). — [Voir Winterfeld (K.) 

Irvine-Jones (E.). — [Voir Gilson 
(A. S.) et -1. 

IsRAEi.s (M. C. G.). — [Voir Macdo¬ 
nald (A. D.) et -]. 

IssEKUTz (B. von) et Dirner (Z.). — 
Composys auriques. 

— et Leinzinger (M.). — Composys 

— et Mehes (I.). — Composes auriques. 

J 

Jackson (Eug.-L.). — Vyronal sodique 
et action de I’insuline.627 

Jackson (R. W.). — Huile mindrale 
et utilisation de la vitamine A. . . 519 

Jacobj [C.). — Cocaine et coca . . . 625 
Jacobs (H. R. D.j. — [Voir Samson 

(P. C.) et —].'.639 
Jadin (F.). — Passage a la relraite. . 161 
Jalade (Eug.). — Officierde la Lygion 
d'honneur.18 



TABLE DES AUTEURS 721 

Janot (M.-M.) et Kali>emat (P.). — 
SiUcoiuDgstate d’hordenine. Dosage 
de I'hordcnine.2 

—. [Voir Delabt (R.) et —].1 
Jardillier (M.). — [Voir Fancier (F.) 
et-].156, 2 

Jaclmes (P.)- — [Voir Fonzes-Diacon 

Jean (M.). — Dosage des iodures . . 5 
—. Dogagp de traces de Tig.o 
—. [VoirGoLSE (J.) et-].5 
Jeannin (J.). — [Voir Meyer (A.) et 
-].5 

Jkndrassik (L.) et Will (G,). — Dosage 
physiologique de la belladone et 
des atropiniques.1 

JiROucH (E. A.)- — [Voir CEttinoen 
(W. F. voN)et—].( 

JoHLiN (J. M.). — Point de congAlation 
des solutions.i 

Johnston'J. F. A.). — Anesthdsie par 
le furane.E 

—. [Voir Henderson (V. E.). et—]. . E 
Jones (J. H.), Rapoport (M.) et Hodes 

(H. £.)■ — Hypercalcemie par Fer- 
gostdrol irradie. 

— et Robson (G. M.)- — Cendres des 

Jonesco-Matiu. — Reaction de — . . ! 
JoNNEsco (D.). — [Voir Nanu (I.), — et 

Steeanesco (C.).).! 
JoL'RDAN (F.). — [Voir Hermann (11.) et 
-1.I 

—. [Voir Hermann (H.), Fortes (F.) et 

Julian' (R.' R. St) e't Heller (V.'g.).’- 
Carence eo vitatnines. 

Jullien(A.) etMoRiN (G,). — Atropine 
et acetylcholine. 

Jumelle (H.). — Les Moringa de Ma¬ 
dagascar . 

—, Catalogue du Mus^e colonial de 
Marseille. 

Jung (G . )■ — [Voir Taubmann (G.) et —]. 
JiiSTEN (F.). — Dosage du sucre. . . 
JusTiN-BESANgON (L.). — [Voir Loeper 

(M.). Villarkt (M.), —, Lemaire(A.) 
et Cachera (R.) ]. 

—. [Voir Villarkt (M.), — et Cachera 
(R.).]. 200, 201, 

—. [Voir ViLLARET (M.), Schikk-Wer- 
thkimer (M“®), — et Cachera (R.)]. 

—. [Voir—, —, —, — et Benech] . . 

Kahane (E.). — Dosage du sodium. . 
—. Destruction organique par I’acide 
perchlorique.I 

—. [Voir Lehatte (L.), Boinot (G.) 
et —J.; 

—. [Voir—, —,—et Kahane {M“«M.)] 
Kahahk (M“' M.). — [Voir Lematte 

(L.), Boinot (G.), Kahane(E.) et —]. 
Kahlenbebo (0. J.). — [Voir Supplee 

(G. C.), Flanigan (G. E.), — etHESS 
(A. F.).].. 

Kane (E. A.). — [VoirTuRNER {W. A.), 
- et Hale (W. S.).]. 

Katti (Tummin) et Shintre (V. P.). — 
Chimie du Coscinium fenestralum. 

Kearns (J. E.). — [Voir Dragstkdt 
(C, A.),Mullenix (R. B.), —, Webb 
(W.W.)et WiLEN (C. J.).]. 

Keeser (E.) et Keeser (J.).’— Emploi 
de la sublimation. 

Keeser (J.). — [Voir Keeser (E.) et — 
Keller (J.). — [Voir Hochrein (M.) 

et —]. 
Kehmerer (A. R.), Eltehjem (C. A.) et 

Hart(E.B.). — Mn dans la nutrition 
— et Todd (W. R.). — Mn du lait. . 
Kennedy (C.). — [Voir Palmer (L. S.) 

KEYS(A.B.)et Wells (N. A.).— Anes- 
thOsie par I’amytal. 

Kiech (V. C.), Luck (J. M.) et Smith 
(A. E.). — Etude et dosage de I’ar- 

Kik {M. C.). — (Voir Sure (B ), Smith 
(M. E.), — et Walker (D.J.).]. . . . 

Kikijii(K.).—[VoirTACB«ANN{G.)et-l. 
Kii.ian (W.). — [Voir Arsonval (D’), 

Bordas (F.), Touplain (F.), —, etc.]. 
Killian (H.) et Uhlmann ;F.). — Reduc¬ 

tion de la narcose a I’avertine . . 
Kindt (B.) et Vollmer (H.). — p-naph- 
toquiiioldine. 

King (H. H.), Hall (j. L.), Andrews 
(A. C.) et Cole (H. L.). — Absorp¬ 
tion et narcose. 

Kinnaman (J. H.) et Plant (0. H ). — 
EphOdrine. 

Kleindorfer (G. B.). — Effet du CO- 
sur I’anesthesie. 

— et Halsey (J. T.). — AnesthOsiques 
locaux. 

Kleiner {1. S.). — [Voir Tauber (H.) 

Kletzien (S. W. F.), Thomas iB. H.), 
Templin (V. M.) et Steenbock (H.). 
— Vitamine D et Ca chez le rat. 

Kling {.\.). — Accidents causOs par 
les teintures organiques . . 113, 

—. Les ■( ameliorants » en boulange- 

—. Traitements chimiques des farines. 
— et ScBMUTZ (R.). — Reirogradation 

des eaux de Javel. 
Kling (C.). — [Voir Lkvaditi (C.), — 

et Lepine (P.).]. 
Kljatschkina (B.). — [Voir Stuber (E.) 

et -].. . 
Knaus (H.). — Standardisation de 1 ex¬ 

trait de corps jaune. 
Kneer (L.). — [Voir Verda (D. J.), — et 

Burge (W. E.).]. 
Kochmann (M.). — Essai des aiiesthS- 

siques locaux. 
—. Hormone sexuelle feminine. . . 
Koehbing (V.). — Soyez bons piur 

les huitres. 
Koeppen (S.). — [Voir Schoen (R.) et 

Kofler (L.) et MOller (E.). — Varia¬ 
tions du rhizome de fougere. . . . 

Roll (W.). — Dosage de traces de 
strychnine. 

—. Caracterisation de la strychnine. 
—. [Voir Rrayer (0.) et —]. 

. . 583 

634 

636 

Bull. Sc. Pharm. Decembre (1932). 



TABLE DES AUTELRS 

Kolnitz (H. von). — [Voir Rkmikgton 
(R. E.l, Me Clendon (J. F.) et —]. . 

Kondo (H.) et Tomita (M.). — Alcaloi- 
des Ilu Berbens Thunbergii, . . . 

Kopaczewski (W.). — Labilisation col- 
loidaie et applications. . . . 242, 

—. [Voir Carneiho (P.) et —] . . . . 
Koppanyi (Th.|. — Action sympathi- 

que de la cocaine, etc. 
—.Reactions pupillaires. 
—. Sy-ildme nerveux aulonome affi- 

— et Lieherson(A.). — Actionsmydria- 

Kosko\vski(W.). — [Voir Gedroyc(M.) 

Lambret (M.). — jVoir Maigxon (F.), 
Granoclaude (Cli.) et-]. 

Lang (K.). — Action des composes 
nuorjqups. 

Langeson, Paget (M.) et Desodt (Ch.). 
— Un cas d’euipoisonnenjent p.irle 

JOE (L.). —Actions surle niusp; 
oir PoL’CiiET (G.), Bernard (L 
UARBEL (G.), Desgrez (A.), - 

Kozlowska (M. S.) et Me Cay (C. M.). 
aliriientatinn et secr^'linn lactee. . 566 

Kramer (M*>‘ A — [Voir Bridei. (M ) 
et-].523 

Krasier(B.), Shear (M.J.)et Siegkl{J.). 
— Guerison dn rachilisme. . 457, 460 

Kracss (W. E.) - Mn dans I'anemie. 108 
— et Hethke (R. M.). — Ergosterol 

ingerd et vitamiMe D dn lait. ... 520 
— et Monroe (C. F.). — Influence du 

lait iode et du I K. 62 
— [Voir Hunt (C. H.) et —].570 
Krayer {().). — Cicuti-ie.636 
— etKoLL(W.).— Bases aminees. . 636 
Kreindler (a.). —[VoirMARiNEseo (G.), 

— plScHEiM |A.).].636 

imie des Sciences. 
NOY(L.)etENGi.ER(M>'' A.)- ; 
caux Irypanocidea (I et III , 
t Nicolle (P.). —Action des 

La Barrf, (J.) et Hartvoo (F.). — 1 
gndsMim et I'ontracture. . . . 

—. et WoDON (J -L.). — Utdrus ti 

Lebreton (M"' E.) et Mocoroa (F.). — 
Ferments du pancr eas. 

Le Breton (M'*” E.). — [Voir Merklen 
(P.), — et Adnot (A.).]. 

Leclerc (Henri). — Le catsplosme de 

—. ChaufTage des chocolats. 
—. Chimie et vitamines. 
—. Les levures.. 
—. Vitamine B, et vitaniine de nutri- 

Ledocx (E.) et Bauffle (P.). — Fievre 
ondulante. 

Le Gac (P.). — Nomination deprofes- 

ip” S,). — Etude tom- 
laerobioso as.suree par 
't les builcs mineralcs. 

Le Grand (A.) et Ramos (S.). — Thy¬ 
roxine synthdtiqup et chronaxie. . 

Legrand ( Pier re). — Essai de la pepsine 
officinale. 



20 i 
395 

3t—]. 334 

. . 522 

216 

TABLK I 

Pages 
Lehmann (F. A.1. — Actions de fail. . 46 
Leiazinoru (M,). — [Voir Issekutz (B. 

VON 't -].46 
Lejaks (F.)> BEZANgoK (F.), Brocq et 

Duchon. — Lyses microbiennes . . 11 
L6lu(E.) [VoirCiiABANiEH (H.),Lobo- 

Onell (C ) et —].12 
Lemaire (a.). — [Voir Loeper (M.) 

—. IVoirLoEPER (M.), — et Patel (J.).! 
203, 

—. [Voir Losper (M.), —etlAuziNiJ 
—. [Voir L' EPER (M.). Moi geot et - 
—. [Voir Loeper (M.), Vili.aret (M ,, 

Justin Besancon (L.), — et Laciiera 
(R-).]. . . . 

LeMATTE.(L.), BolNOT(G0etKAHANE(E.). 
— L'ai etylciholine. 

, et Kahane (M“= M.). — 
Dosai e de la silic- des vOgets 

Lenoir (H ). — Annuaire general de la 
Pharmaci frangiise. ...... 

Leno'‘Mand (H. F.). — Elimination uri- 
naire du bisno th.39i 

Lepine (P ). — Cycle de la syphilis. . 32t 
—. Hormones sexuelles dan» I hypo- 

phv e.\T, 
[Voir LEVAurri (C.). Ki.ing iC.) et 
..  ir 

Lepkovskt (S.). — [Voir Evans (H. M.' 
et—].56! 

Lescoi';ub (L.). — tVoir Desgrez ;A.), 

Lbsei RRE (A.). — tblerilisuUon apres 

Lesne (E."). — Jus de raisin frais et con- 
sei'Os.39! 

Lespagnol (a.). — [Voir Polonovski 
(M.)et—1.19t 

Lksure (A.). — Reactions de ftorulation 32: 
—. Dosage rlo sonfre da' S 1h serum . 52; 
LetulleIB.) I Berges(i;.;. —Reaclions 

de Wasse' MANN Heciit et Dksmou- 
LIF.RE.32' 

Leulier(A.). —Noticebiographique du 
Pharoiai ien Deneial P. Breteau . . 44) 

— et Drevon (B.). — Serum sanguin 
et morphine.19i 

— et —. Sang pt mo'phine.19! 
—, (JA ie (J.) el Linard (P.). — Elimi¬ 

nation lie As de I’arsenobpnzol. . . 461 
— et Po.iiME (B ). BenzOne-sulfonate 

d'oxydimoip'line ......... 39i 

nation du rutunai et du gardpnal. 
215, S8- 

— et Rochr 'M'‘’ a.). — Action antigiy- 

—. {V ir MooniQUANiiiG.), —, Bebnhei: 
et Weill iE.) ]. 

Leubet (F.l. — [Voir Carles (J.) 
LEVAniTi (C). Bari>et(J.;, Tchakirian 

(A.) ei Vaismin(A ). — Gallium nans 
la sypliios el les trypanossmiases. 

—, Rung (C.) et Lepine (P ). — Trans¬ 
mission de la poli myelite .... 

— et Li YuanPo. — Calcification par 
IVrgostProl. 

—, Vaisuan (A.), ScHOENiMi'" R.) et Ma- 
NiN (M“e Y.). — Action calciliante 
du bismuth. 

386 
t —1 in 

393 

Levin (L.). — [Voir Thayer (S. A.), — 
el Doisy (E. a.).]. 

Levy (A.). — [Voir Dabzens (G.) et —]. 
Levy ((!.). — [Voir Dahzens (G.) et -] 
LEVY(M''rJ.1. —NorepheOiinedelll;. 
—. Prix PouRAT a 1 Acajfiuiie oe Me- 

— et Beaune (A.). — Antag’'niswe du 
couipirxe et da CIK. 

—. [Voir Broun (I).), —.etMeyer-Olt.ik 
P-) ]. 

Levy (MAi)et Levy (M““| Max). — Thy- 
rox ne et hipercholesienne'iiip . . 

Levy (M“' Max). — [Voir Levy (Max) 
tl —]. 

Lewis(R. C.).— [VoirUnderhill (F. A.), 
Orten(J. M.)et-.]. 

Leyko (E ). —Touicarili:i([ues. . . . 
Liddell (E. G. T.). — [Voir Fulton 

(J. F.). — et Rioch (U. Mck.)]. . . 
Lie (K.). — Cafeine et doire e . . . 
Lieiierson (a.). — [Voir Koppanyi (Th.) 

Lirsciiuiz (H.'.et Sciiilr (E.). — AcAtyl- 
< holioe et pupille. 

I iFSCHUTz (L). — Oxycholesterine 
Light (R. H.), Miller (G. E ) ei Frey 

(C. N.). — Effets de la vitamine U. 
Lignierrs (J ). — Virulence possible du 
BCG. 

—. Insuffisante actiyite du serum anti- 
diphterique. 

Linard (P ).— [VoirLEULiER (A.), Gate 
iJ.)el -]. 

Linuquist{J. L.). —[Voir Quigley (J. F.) 
et —]. 

Llngelsheim (Al. von). — Principe 
0 torant de I'iris. 

Linseh (Erich). — [Voir Fischer (Rob ) 

Lipschiiz (W.), Meybr (P.) et Salo.iion 
(it.). — Camphre et derives. . . -. 

— , [Voir Brand (P.) et-]. 
—. [Voir Girnut (0.) et —] . . . . 
Lissievici-Dkagenesco (M"'®) et Wein- 

berg-Sachetti. — Essai du protar- 
gol. 

Livihiato (S. G.) et Vaglia?oi(M. S.) . 

Li Yuan Po. —[Voir Levaditi(C.)et—J. 
Lobo-Onell (C.). — [Voir Ghabanier 

(H.', etLfiLu(E.).]. 
Lobstein (J.-E.) et Grumbach (J.). — 

Stemona tuberosa. 
— et — Prix Nativelle a I'Academie 

de Medicine. 
— et Weill (A ). — La racinc de pal¬ 

mier nain, falsification de la salse- 
pa re I lie. 

Lockwood (W. W.). — [Voir Uu Vi- 
ONEAiD (V.), Fitch (A.), Pekarek 
(E.)et-]. 

Loeper (M.) et Lemaire (A.). — Action 
gOnerale des amers. 

— et —. Yohimbine et acetylcholine. 
—, — ei Patel (J.). — Nitrite d’amyle 

et pression rachi lienne. 
—, — et —, Histamine, yohimbine 

et pression rachidieune. 

393 

267 

333 

121 

582 

121 

258 

621 

204 



TABLH DES AUTEURS 

Loei'ku (M.), Lemaire (A.) et Talzin 
(J.). — Pharmacologic et motricitfe 
de la vesicule biliaire. '. 

:— Mouokot et Lemaire (A.). — Vais- 
seau isole et Ct*Ba. 

—, ViLUARET {M.)> Justin-Besancon 
M,.), Lemaire (A.) et Gachera (R.)- 
Choline et yohimbine. 

Loesbr (A.). — Hypophyse et ovula- 

Loewenstein. — Mbthode de — . . . 
Lokf (R.)- — [Voir Moniz (E.) et —] . 
Lormano (Cb.)- — ^(lmination. . . . 
Lozinski (E.), Holren(G. W.)et Diver 

(G. R.). — Ergotoxiue et ergota- 

Lucas (C. H. — [Voir Henoersob 
(V. E.) et-]. 

Luck (J. M.)|et Amsden (M. R.). — Pro- 
teines augmeotees par les aciJes 
amines. 

—. [Voir Kiech (V. C.), — et Smite 

Lumiere (Aug.). — Immunity et flocu- 
lation. 

— et Dubois (M‘'» A.). — Bacilles tu- 
berciileux do lait. 

— et Mai.espine (M“« a.). — Anaphy- 

Lutz (L.). — Les tendances actuelles 
de la mycologie. 

.— Ferments solubles des Hym6no- 
iiiycfetes (1 et 11). 

—. [Voir Tournade (A.), — et Morali 
(A.).].I 

Malo.ney (A. H.), Fitch (R. H.) et T.v- 
TCM (A. L.). — Pierotoxine antidote 
des barbituriq les.i 

— et Tatum (A. L.). — Morphine et 
centre respiratoire. 

— et —. P.crotoxine et barhituriques. i 
Mancke (R.). — Goeuret INa . . . . 
Manger (J.). — [Voir SchObel (K.) et 

Mani (A. C.). — iNeutralisalion du 
■sulfate de strychnine . ..633 

Manin M"* Y.). — [Voir Levaditi (C.), 
Vais-man (A.), ScHoeN(Vlh' R.) et-J. 19S 

Mann (F. C.). — [Voir Me Kenney (F.), 
Essex (H. E.) et —].641 

—. [Voir Priestley (J. T.;, Markowitz 

Mannich (G.), Mohs (P.) et Mauss{\V 
Glucosides du Uigitiilia lauata . 

Manon. — Etres infdrleurs et desi 

Macdonald (\. D.) et Israels (M. C. 
G.). — Anesihesiques locaux . . . 

.Macheboeuf (M.-A.) et Wahl (R.). — 
.S6i'iim et uephrose lipoidique . . . 

Macht (D. 1.). — [Voir Schroeder (H.) 

Macy (I. G.'). — [Voir Donelson (E.), 
Nims (B.). Hunsc.her (H. A.) et—] . 

—. [Voir .Me Cosh (S. S.), — et Huns- 

•Maiieu (J ). — Distinction honnriflque. ; 
— et Chartier (J.). —Dragees semen 

contra fantaisie. 
Maier (L.). — Dosage biologique de 

la morphine. 
Maic.no.n (F.), Gbandclaude (Ch.) et 

Lambret (M.). — Glycerine injectee 
daus les varices. 

Maigubrit. — Taxe de luxe et taxe 
sur le chilire d'affaires. 

Marcus (.1. K.). — Destruction de la 

Marinesco (G.), Kreindler (A.) et 
Scheim (A.). — Hariiiine. .... 

— Sager (O.) et Kreindler (A.). —Er¬ 
gotamine et tension arterielle. . . 

Markowitz (G.). — Adrenaline et 
acetylcholine .. 

Markowitcz (J.). — [Voir Priestley 
(J. T.), — et Mann(F. C.)]. 

Marks (H. P.). — [Voir Corkii.l (4. B.) 

Marsais (P.) — [Voir Viala (P.).] . . 
Marshall (H. T.j, Aydelotte (B. F.) 

et Barbour (H. G). — Fievre cocai- 

.-'[VoirBARBOUR'(ll.’G'.) et’-^]'. ! ! 
Martin (H.). — Oxalemie et cure de 
Viitel. 

Marx (H.). — Amytal. 
Mascre (M.). — Necrologie du profes- 

seur Marc Bridel. 
— et CRETfi (P.). — Localisation des 

alcaloides et des tanins chez les 
Lobelia. 

— et GeNOT (H.). — Experiences cul- 
tarales sue la lobeiie entice .... 

Mason (U. L.). — Dedoublement du 
gluthation. 



TABLE DES AUTEURS 

Pages. 
Massart (J.). — Coramine.268 
Massengale (0. N.), Bills (C. E.) et 

Phickett (P. S.). — Sources gluci- 
diques de I’ergostfirol de la levure. 621 

MASSY^R.). —Action de I’eau de Dax. 578 
—. La bnrAgine en thirapentique . . 579 
—. Midaille du service des eaux 
inioArales.258 

Mathieu (Gaston). — [A'oir Bobdas 
(jEAs)et—].381 

Mattei (P. Di).—Urethane et quinine. 462 
—. LAsious de i’appareil circuiatoire 

et Cpheionine.643 
Mattill (H. a.). — Aniioxydants et 
graisses.107 

Macci.ere (P.). — [Voir Garre (P.) 
et—]. 517 

Maurin (E.). — Influence de falUtnUe 
Kiir lef: derives snihraccniques choz 
les pisntes.351 

—. Le « paietnent direct » dans les 
accidents du travail. 25 

Mauss (W.). — Voir Mannich (C). 
Mohs (P.) et -]. . . ..582 

Maxirin (M.). — [Voir Chabrol (E.). 
Chahonnat (R.), — et Waite (R.).). 

335, 336, 588 
Maynard (L. A.i, Habisson (E. S.) et 

Mr. Cay (C. M.). — Lipides et cho- 
erol du sang pendant la.lacia- 

568 
568 

Mr Cann (D. C.). — [Voir Oi.C( 

Mo Cay (C. M,). - P, sucre et h 
globinc dans le sang animal 

—. [Voir Kozlowska (M. S.) 
-]• 

— et Maynard U. A. . — P dans le 
sang des vaches laiiieres. 

.— [Voir Maynard (L. A.), Harrison 
lE. S.) et . 

Me Clendon (J. F.). — [Voir Reming¬ 
ton (R. E ), — et KoLNITz^Il. VON) ] 

Me Cllbe (F. J.) et Mitchell (H. H ). 
Action du floor sur les rats .... 

Me COLLUM (E. V.) et Orent (E. R.). 
— Carence en magnesium.! 

.— [Voir Orent (E. R.) et —] . . . . ! 
Me CoLLUM (J. L.). — Chloroforme 

dans les tissus pendant la narense. i 
Me Cosh IS. S.), Macy (1. G.) et Huns- 

cher (H. a.). — Levure et lait hu- 

Mc Guigan'(H. A.').'-^ [Voir’Ewn. 
(P. L.i, Blickensdoreer (P.) et —] . 611 

—. [Voir Higgins (J. A.), Eming (P. 
L.) et —J.641 

—. [Voir Pacini (A. J.) et —] . . . . 204 
Me Kenney (F.), Essex (H. E.) et 

Mann (F. C.). — Drogues et uUrus. 641 
Medioni (A.). — [Voir Caussade (G.), 

— et CouPEAU (P.).].-326 
Meesemaecker (R.). — ErgosUrol et 

ergosterol irradie.til 
— et Boivin (J.). — Dosage de Fat¬ 
ly Isenevot .Ill 

— et Griffon (H.). — DiffOrenciation 
des sterols.120 

106 

Mehes (1.). — [Voir Isskkutz (1 

Mehl (W.). —Mddiiial, cafeine, caui- 
phog^ne et cardiazol.( 

Meillere (G). — Dosage du chloral 
dans le sirop. 

Meltzer (E.F — [Voir Watt (J. M.), 
Heimann (H. L.) et —]. 

Melville (K. I.). — Therapie du choc 
histaminique. 

— et Stehle (R. L.). —Extrait pitui- 
taire et antagonistes. 

Mendenhall (W. L.) et Connolly R.). 
— Impuret6s dans I'ether. 

Mercier (F.). — Papaverine. 
—. Pspudoca'ine droite et adrenaline. 
—. TrimOthylamine. 
Mebklen (P.). Le Breton (M"* E.) et 

Adnot (A.). — Lipides et globu- 
lines du s6rum. 

Merritt (H. 11.) et Bader (W.). — Ca 
et P du liqnide cephalo-rai hidieu et 

Mervead (J.). — Nomination .... 
■Metadier (P.-E.). — Officier de la 

Ldgion d'honneur.I 
Metzllescu (A.). — S^rum de conva¬ 

lescents d'oreillons. 
Meunier (LioN).—Concentration mo- 

Idculaire et digestion gastrique . . 

Meyer. — [Voir Rohmer fP.), —, Phe- 
LizoT (M>"), etc. 

Meyer (A.) et Jeannin 'J.). — Reac¬ 
tion des glycuroniqnes. 

Meyer (II. IL). — Action de la thy- 

Meyer (H. K.). — Solutions d’adrOna- 
line-atropine.' 

Meyer (J.). — [Voir Sartory (A.), 
Hukschmitt i'G.) et —1 . . ■. 

—. — [Voir Sartory (A.), Sartory 
(R.i, et-).15, 

—. [Voir Sartory (A.), Sartory (R.), 
Hufschmitt (G.), et —j.! 

-, [Voir Sartory (A.), Sartory (R.), 
Meyer (M.i. et - ,.^ 

Meyer (M.i. — [Voir Sartory (Aug.), 
Sartory (R.), — et Meyer (J.).] . . 

Meyer (P.). — [Voir Lipsohitz (W.), 
— et Salomon (R.1.1.i 

Meyer (Wai.ter). — Savons d’hnile 
de ricin.  i 

•Meyer-Oulif (M“" 
(IL), Levy (M"' j.i ei -j. 

Midy (Andre). — Ofdcier de la Le- 
gii n d honneur.! 

Miesch (G.). — Annuaire g^n^ral de 
la Pharmacie frangaise.I 

Miget (A.). — [Voir Renaud (M.) et 

Miller (G. E.1. — [Voir Light (R. H.I, 
— et Frey (C. N.).].^ 

Miller (H. K.). — [Voir Drabkin fO. 
L.). et -1.110. 

•Miller (L.). 
et-]. 

Millet (L.-A.1. — 
gion dhonneur. 

Minz (B.). — (Voir Feldreb 

[Voir Mitchell (H, S.) 

Officier de la Le- 

.(W.)'et 



TABLE DES AUTEURS 

Mibaille (L.). — Nficrologie. , . 
MnciiKiL H. H.). — IVoir Me Cl 

;f. J ) et -. 
Mitchell (H. S.) et Miller (L.). 

Sur I'anemie de nutrition . . . 
Mocoboa (F.) — [Voir Lebre 

[R ). — Douze a' n^es c 
n th^rmale a Luchoii . . 
L. O ). — Uiurfese par le si 

Mobbissiin (S. \V,). — Cascara sa- 
grada . 

Morse (J. K.).— [Voir Roseberry 11. 

Modnieh (H.). — Institut de biologic 
physico-chimique. 

Mol'RTQijand (Ij ), Leulier (A. , Ber- 
nheim et Weill. — Anti-fixateurs du 

MonssERON. — Nomination de pro- 

Mdllenix (C. B.), — [Voir Draostedt 
(C. A.). —, Kearns (J. E.), Webb 
(W. W.) et WiLEN (C. J.. 

Muller (E.). — [Voir Kofler L.) et 

—. [V-ir Beard iH. H.) et -] 5116, 619 
—. [VoirBeard (H, 11.', Baker (R. W.) 
eV-1..620 

cVlle tuberculeux ...... 
Negri (E,). — Absorption par li 

Neinberg-Soccheti. — [Voir Lis 
Dkaoenesco (.M“') it —]. 
Wunherg-Sachetii (M“>' E.)[ 

Nelson (E. E.). — [Voir VVclr 

Nevecx [H.). — L association confra- 
ternelle des pharmaciens fraiicais. 

Nicolle (Cii ). — Noiuir.A professeur. 
Nicolle (P.). —[VoirLAL-xov(L.) et—]. 
Nikolaeff (M. P.). — Sensibility a 

I’adreiialine de la lapine. 
Nims (B.). — [Voir Donelson (E.), —, 

Hgnsciier iH. a.) et Macy (I. G.).] . 
Nolf (P.). — Atropine et plexus en- 

lAii.tue chez I'oiseau. 
Norris (E. R.) et Chi rch (A. E.). — 

Es-ai et stability de la vitanune A. 
Ncnes iM. PiNHEiRO) et Weitz 1R.). 

Ntiri ( W.) et Du Bois (L.). — Dosage 
bioinCtrique de la digitale. 

— et —. Relations de Ca et H avec 
la digitale. 

Munesada (T.). — Fruit des Oardoaia. 
Murphy (F. J.). — [Voir Cox (G. J.), 

Dodds (M. L.), Wir.MAN(H. B [ et -]. 
Musso (R.). — Reaction de fixation 

du rompFment. 
AIyebs (H. B.) et Hunter (W. C.). — 

N6ph'i e pir le sublime. 
Myers (V. C.) et Beard (H. H.). — 

Fer et autres dans la rygendration 

Oberdisse (K.i. — [Voir Kuschinsky 
(G.) et -]. 

Oberst ^W F.) et Plass (E. D.). — 
Ca, protAine et P chez les femmes. 

CEsteble (0. A.). —Necrologie . . . ! 
(Ettel (H.). — Dosage des alcaloides 

de I’ergot. 



TABLE DES AUTEURS 727 

OEttingen (W. F. von). — Pharmaco- 
logie des lactones.. 

— et Eveleth (D. F.). — Nouveaux 
derives de la choline. 

— et JiRouCH (E. A.). — Pharmaco- 
logie de I’dthyiAne-glycol. 

Okac (A.). — [Voir Ddbsky {J. V.) et—]. 
Oket (U.). — [Voir Erikson (S. E.) 

Olcott^h'. S.) et Me Cann (D.'c.').' — 
Gari'tinase et vitamine A. 

Olivier (H. It.i et Herbain (M.). — In- 
suffisance hdpaliqne et protArques. 

Obent (E. R.) ct Me Collum (E. V.). 
— Carence en Mn chez le rat . . . 

— [Voir Me Collum (E. V.) et —] . . 
Orten(J.M.). —[VoirUNnERHiLL(F. A.),- 

OuRY (P.) et (JonABMP.;. — Amibiase 
chronique et son traitement . . . 

P 

Pace (P. T.).— [Voir Stockton (A. B.),' 
- et T.ainter (M. L.) .1. 

Pacini (A. .1.) el Me Guigan (H.). - 
Detoxification de la nicotine par 

Pactat(L.). — Distinetiontionorifique. 
Paffratii (H.). — Potentialisation . . 
Page (1. It.) et Allen (E. V.). — Com- 

porleiiient des aavons. 
-. [Voir LLEN (E. V.) et-] . . . . 
Paget (M.) et Coroonnier (V.). — 

L’etude des bilans calciques. . . . 
— et Desodt (idi.). — Ouelquas reac- 

— et Devriendt (Gil). — .Microdosage 
du bismuth. 

— et Leblond(Cii.-P.). — L'adrenaline 

—. [Voir Langeron, — et Desodt 

Paillarh (H.). — Examen des urioes 
fraiches. 

PainlevA (Jean). — [Voir Claoue (Cm). 

Pai.fray (L.), Sabetay (S.) et Sontao 
(M"' D.). — Mercaptans. 

Palios. — [Voir Delbet (P.) et —]. 113, 
Palmer (L. S.) et Kennedy (C.). — 

Nourritiire et crnissance. 
Fancier (F.) — Passage a laretraite. 
— el Jardillier (U.). — Sur la pre¬ 

paration du laudanum de Sydenham. 
156, 

Pantke (R.). — [Voir Bornstein (A.) 

Parkins (\V.). — [Voir Salant (W.) 

Parri. — Rdaction de —. 
Parrod (J.). — Produit dferivA des 

204 
185 
630 

528 
528 

121 

171 

576 

191 

519 
389 

111 
232 

236 

648 

656 
533 

Parsons (H. T.). — Rations riches en 
blancd'cBiif.109 

—. Inconvenients du blanc d'oeuf 
dans I’atimentation.566 

Patel.(J.). — [Voir Loeper (M.), Le- 
MAIBE (A.) et —]. 203, 204 

Pages • 
Pattou (R.). — Rapport au Gongres 

des Glasses moyeiines. 
Pavel (I.). — Vdsicule biliaire. . . . 
Pecker (H.). — Alt-rati' n du Na*S. . 
Pekarek(E.).— [Voir DuViG'Eaud (V.), 

FitchIA.),— et Lockwood (W. W.)..] 
Penau (H.). — Nomination. 
—. [Voir Van Stole (Mde D.), Guilbert 

(J.), — et Sl.MONNET (H.).]. 
Perdrigeat (A.). — Huiles de Coton 
alimentaires. 

Perbeau (Et.-H.). — Indemnite due 
aux pro-pharmaciens. 

—. Ofneier de la LCgion d’honneur . 
Perrier (Gustave). — Necrologie. . . 
Perrin (Georges). — NCcrologie. . . 
Perrot (E.m.). — Essais d’acclimata- 

tion du quinquina en Indochine . . 
—. PhytothCrapie apdritive. 
—. Insecticides et vermicides : le 

pyrethre et ses applications, . . . 
—. Discours a I’inauguiation d'lin la- 
boratoire.. 

—. La connaissance des drogues sim¬ 
ples d’origine vegdtale. 

—. Federation internationale des 
plantes medicinales. 

—, Bourcet(P.) et Hamet (R.). — Une 
nouv' lie digitale. 

— et Hamet (R.). — Meihodc de titi age 

-, HametTr.) et"LARRiEU (P').■- Ac¬ 
tion des Uilragyna africains . . . 

Petermann (F.). — Poisons contraclu- 

Peterson (w.'li.)! — [Voir 'Prfess 
(L. M.), —, Steenrook (H.) et Fred 
(E. B.)]. 

—. [Voir Skinner (.1. T.), — et Stee.n- 

Petroff (J. R.). — Intoxication par 
leplomb. 

Pettit (Aug.) et Stefanopoclo (G.). 
— I’iCvre jaune. 

Petzetakis (M.). — Adrenaline . . . 
Phei.izot (Mdr). — [Voir Rohmer (P.), 

Meyer, —, Tassovatz, etc.] .... 
Phillips (J. R.). — [Voir Veal (J. R.), 

— et Brooks (G.).]. 
Picon (M.). — Gampbocarbonate d'ar- 

153 

169 

245 

121 

593 

651 

109 

107 

526 

117 

591' 

—. Gampbocarbonate de mercure . . 
—. Solution isotonique de savon . . 
Pierret (R.). — [Voir Cloone (I!,), 

CouRTOis (A.) et —]. 
P iettre (M.) — Etat des phosphates 

calciques dans le lait. 
•. [Voir Achard (Ch.) et —] . . .i. 

Pike (F. H.). — [Voir Goombs (H. C.) 

Pilod et Godvelle. — Action du cui- 
vre sur les germes de I’ean .... 

PiNiiEiBO Nunes (M.) et Weitz (R.). — 
Origine, description ct valeur (Tun 
aennit Tlndocbine ....... 

Pipkin (G.). — [Voir Gruber (G. M.) 

Plant (O. H.I. — [Voir Kinnaman 
(J. H.) et -]. 

Plass (E. D.). — [Voir Oberst (W. F.) 
et—1.'. 



728 TABLE DES AUTEURS 

Pages.- 
PoHLK (K.) et Dittbich (P.). — Anti- 

pyrAtiques et sulfonal. 
— et SpiECKERMANN (W.). — Anti- 

pyretiques et vAronal. 
— et Vogel (F.). — Urethane .... 
Pollock (L. J.). — [Voir Davis (L.) 

PoLOBovsKi (M.). — Les gAnalcaloides. 
— et Hazard (R.). — Action du chlo- 

— et Lespagnol (A.). — Sucres du 
lait de femme. 

PoMiANE-PozEBSKi (E. de). — DigesU- 
bilitA de I’amidon cru. 

—. Gastronomic et appetit. 
PoMME (B.). — [Voir Leui.ieh (A.) et—]. 
Pons (R.). — Les prAIAvements biolo- 

giques et la lAgalitA. 
Pool (W. 0.). — [Voir Ellis (N. R.), 

Rothwell (C. S.) et —]. 
PopESCD (.M.). — [Voir Simici (U.), 

Craifaleanu (A.) et —]. 
PopOFF. — [Voir CouvY et —] . . . . 
Portes (F.). — [Voir Hermann (H.), 

— et JOURDAN (F.).]. 
PoRTiER (Paul). — Nicotine et LApi- 
dopteres. 

PosTic (F.). — [Voir Leulier (A.) 
et-].21.7, 

Pouchet(G.), Bernard (L.), Brouardei., 
Dksgrez, ..., Marchoux (E.). — Pro- 
duits n ameliorants » dans la farine. 

— et Roger (E.-P.). — Acide lactyl- 
lactique. 

Poulenc (Camille). — Officier de la 
Legion d’honneur. 

PoussiER (Alfred). — NAcrologie. . . 
Po-WER (M. H.) et Greene (G. II.). — 

Sucre sanguin. 
PozERSKi (E. DE Pom.). — DigestibilitA 

de I’amidon cru. 
—. Gastronomie et appAtit. 
Prausnitz (P. H.). — Appareilsde la- 

boratoire . 
PRiCKET-r (P. S.). — [Voir Massekcale 

(0. N.), Bills (C. E.) et —] . . . . 
Priestley (J. T.), Markowitz (J.) et 

Mann (F. C.). — Strychnine et foie. 
Prodan (L.). — [Voir Fairhall (L. T.) 

et -]. 
Prouzergue (R.-A.). — Offlcier de la 

LAgion d’honneur. ........ 
Pruess (L. M.), Peterson CW. H.). 

Steenbock (H.) et Fred (E. B.). — 
StArols et activitA des moisiasures. 

Ptaszek (L.). — [Voir Elmer (A. W.) 

PuECH (A.). — [Voir Cristol (P.), — 
et .Monnikr (P.).]. 

636 

635 
635 

127 
392 

386 
395 
392 

196 

117 

637 

H8 

392 

231 
181 

622 

386 
395 

621 

633 

572 

160 

109 

397 

386 

Q 

Quick (A. J.). — SynthAse de Facide 
benzoique chez Phomme.160 

Quigley (J. P.) et Barnes (B. 0.). — 
Insuiine et lobe postArieur d’hypo- 
physe.398 

— et Lindquist (J. L.). — Phloridzine 
estomac.397 

Pag«s. 
Quincke (H.). — [Voir Eismayer (G.) 

Quinn (E. J,) et Hartley (J. G.). — La 
provitamine A. 

—, — et Derow (M. A.). — Vita- 
mine A de diversps sources. . . . 

Quinquaud (A).. — [Voir Cheymol (J.), 
Hazard (R.) et -]. 

207 

138 

63 

204 

R 

Rabate (J. 1. — [Voir Bhii)El(M.) et—]. 120 
—. [Voir Charaux (G.) et —].523 
Radais (M.). — Sur les champignons 
vAnAneiix.. . 114 

—. Nomination.161 
Raoinsky (B. B.), Ross (J. B.) et Stehle 

(R. L.). — Extrait pituitaire. ... 399 
— et Stehle (R. L.). — Extrait pitui¬ 

taire et luminal.628 
Raoinsky (H. B]) et Bourne (W.). — 

EphAdrine et anesthesie.591 
—, — et Bruger (M.). — Averline et 
circulation.591 

Raooucy (L.). — Quelquof! caractcris- 

thaline et insuiine.336 
Ramon (G.). — Anatoxine diphterique. 114 
Ramos (S.). — [Voir Le Gr.and (A.) 

Rapili.y (B.). — [Voir Brenans (P.) 

Rapopoht (M.). — [Voir Jones (J. H.), 
— et Hodes (H. E.).]. 63 

Raquet (D ). — [VoirCARON (H.)et—]. 112 
Rathery(F.).—ReinethyperglycAmie. 396 
— et Gerard (P.j. — Produit hyper- 

tensif d’un Ephedra.127 
—. [Voir Desgrez (A.), — et Giber- 

ton (A.),].199 
—. [Voir Desgrez (A,), — et Les- 
coeur(L.).1.199 

Ravaiit (P.), Valtis et Van Deinse. — 
Ultra-virus tuberculeux.lit 

Raymond-IIamet. — [Voir HametIR.).). 
RAonier (Jean) et David (R.). — Mul¬ 

tiplication microbienne (I et 11). . 580 
Regnier (P.). — [Voir Desgrez (A.) 

et -].198 
Reinert (M.). — [Voir Aeschlimann 

(J. A.) et -].652 
Reis(F.) et Chakmakjian (H. H.). — Do¬ 

sage colorimAtrique du fer . . . . 460 
Reiss (P.). — Sels d’ammonium et ex- 
citabilite.334 

Remington (R. E.), Me Clendon (J. F.) 
et Rolnitz (H. von). — Dosage de 
traces d’iode.523 

Remy (E.). — Vitamines.571 
Renaud (M.). — Savons.269 
—. ToxicitA des sels de mercure. . . 271 
— etMiGETfA.). — Resorption et ac¬ 

tion de I’adrAnaline.124 
Renault (J.). — [VoirBARRiER, Carnot, 

Marchoux, —, etc.].117 
—, [Voir PoucHET (G.), Bernard (L.), 

Brouardel (G.),Desgrez, — et Mar¬ 
choux (E.)].. 113 



TABLE DES AUTEURS 

Pages. 
Renescu (N.). — Chronaxie dans la 
narcose.589 

Renshaw (R. R.). - Voir Hunt (R.) 
et —].. 648, 649 

Rentz (E.). — Association cbloral-an- 
tipyrine.626 

—. Detoxication des nitriles.527 
Rbvol (Louis). — Nomination .... 88 
Reynolds (S. R. M.). — Eludes sur 
I'uterus.399 

Ruattach.yrvya (T.l. -[VoirBRAB.MA- ' 
CHARI (U,), —, Banerjea (R.) et 
Maity (B. B.).].463 

Ribadeau-Dumas (Ch.). — [Voir Chi- 
KAV (M.) et-]. . ..396 

Ribehe (M.). — Reactions de I'antipy- 
nne et du pyramidon. ...... 112 

Richet fils (Gh.). Dublineau (J.) et 
Cooder (R.'. — Bacteriolyse. . . . 327 

Richey (C. H.). - [Voir Winter (J. E.i 
et —].592 

Richter ’(C. P.). — Resistance dlec- 
trique et sommeil par les hypnu- 
liques.627 

Rider (T. 11,). — Anesthesiques. . . 623 
Riesser (0.). — Acetylcholine .... 651 
Rigo (L.). — [Voir Stasiak (A.), Zbo- 

RAY (B.) et —].206 
Ring (G. G.). — Adr<maline.639 
Rioch (D. Mck.). - [VoirKuLTON (J. E.), 

Liddell (E. 6. T.) et—].626 
Riser (M.) et 6orel (R.). — .Adrena¬ 

line et circulation cerebrale. . . . 125 
Robert (J.) — [Voir Guny (L.l et —HI 
Roberts (E. G.). — [Voir Anderson 

(R. J.) et -].' . . .. 63 
Robinet (L.). — Terrain magnesien 

et cancer.113 
Robinson (G. S.) et Duncan (C. W.). — 

Lactose et pH intestinal.569 
Robinson (P. L). — [Voir Gruber (Ch. 
M.)et-].269 

Robson (G. M.). — [Voir Jones (J. H.) 

Rochaix (A.). — Lecon inaugiirale . 88 
Roche (M"® A.). — [Voir Leulikr (A.) 

Roche (P.). — [Voir Caujolle (K.) et 
—].'.361 

Roesler (G.). — [Voir Hesse (E.). — 
et Buehler (F.);.635 

Roger (E. P.). — [Voir Pouchet (G.) 
et—].392 

Roger (11.). — Nomination.161 
Rogier (M. H.-A,). — Officier de la 

Legion d'honneur.231 
Rohmer (P.', Meyer, Phelizot 

Tassovatz, etc. — Poliomydlite en 
Alsace en 1930 . 117 

Rojahn {C. a.) et Fegeler (H.). — De- 
rivds de la theobromine.525 

— et Seifert (R.). — Colorimdtrie 
des alcaloides.583 

Rolet (Ant.). — Culture du sisal . . 585 
Bomeybr (H.-A.). — Evolution ... 193 
Rondeau du Noyer (M.). — Une rieille 

enseigne.615 
Ronnkll (S.). — [Voir Blomberg (A.) 

*t —].202 

Rose (C. S.). — [Voir Schohl (A. T.), 
Brown (H. B.), —, Smith (D. N.) et 
Cozad(F.).]. 520, 570 

Rose (W. G.). — Acides amines et 
regime. 620 

—, liLpis (R. H.), Windl-s (W.) ft 
C-athrrwood (F. L.). — Alimenta¬ 
tion et acides aminds.■767 

—. [Voir Ellis (R. H.) et —] . . . . 6:0 
—. [Voir WiNDus (W.), Gatherwooi) 

(F. L.) et -].621 
Roseberry (H. H.), Hastings (A. B.) 

et Morse (J. K.). — Analyse des os 
et des dents par rayons X . . . . 110 

Rosenblueth (A.). — Cocaine et adre¬ 
naline .639 

— ft Schlossberg (T.). — Syinpathine 
et adrenaline.639 

Rosenthal (S. M.) et Voegtlin (C.;. — 
Arsenic et glutatbi n.527 

Ross (J. B.) et Stehle(R. L.). — Diu- 
rese et extrait pitiiilaire.399 

—, Dbeyer (N. B.) et Stehle (H. L.). 
— Acti n cardiaque du lobe postd- 
rieur d’hypophyse.399 

— [Voir Raginsky (B. B.),— et Stehle 
(R. L.).].399 

Roth (G. B.l. — Ephddrine et uretere. 126 
Rothlin (E.) et Hamet (R.). — Ergota- 

llOTHSCHii.D (H. de). — Infections gas- 
tro-intestinales des enfants .... 117 

Kothwell (C. S.). — [Voir Ellis (N. 
R.). — et Pool .W. O.j.J.568 

Roussel ^DlG.). — Bourses (amiliales. 142 
—. Officier de la Ldgion d’honneur . 13 
Rozier (M.). — De la Faculte a Toffi- 
cine. 81 

Budeanu (A.). — Chronaxies et chlo- 
rure d’dihyle.590 

Ruickoldt (E.). — O.iantiiie.270 
Rctish.yuser (Fb.L — Cumposilion 

ciiimique du Vinca minor L. . . . 475 

(,Th.). — Sterilisation 
par les Others para-oxybenzoiques. 

Sabetay (S.). — Derives benzeniques 
—. [Voir Palfray (L.), — et Sontag 

(M'le D.).]. 
Sacks (J.). — Glycogene et adrenaline. 
Saenz (A.). — Vaccin de Friedmann . 
Sager (B.). — Hypopliyse et reins. . 
S.aoer (0.). — [Voir Mabinesco (G.), — 

et Kreindler (A.).J. 
Sahyl'n (M.). — Glucides des muscles 

de Rana pipiens. 
Sakussow (W. W.). - Adrenaline, 

cocaine et intestin. 
Salant (W.) et Parkins (W.). — Ergo¬ 

tamine, intestin et calcium .... 
Sallier (Noel). — [Voir Dubois (Ch.) 

Salmon (Jacques). — La gomme ara- 
bique dan.s la confiserie pharuia- 
ceutique. These. 



TABLE DES AUTEURS 

Salomon (R.). — [Voir Lipschitz ^W.), 
Meter (P.) ot —].269 

Salomone (F.). — [Voir Carbonaiio 
{G.)et—1.387 

Samson (P. C.) et Jacobs (H. R. D.). — 
Injection d’adr^naline.639 

Sanders (G. P.). —Dosage du Ca, Mg 
et P du lait.388 

Santenoise id.). — [Voir Fdchs (G.), 
—, VabA (P.) et ViDACOviTCH (M.).] . 399 

Sartobt (A.). — Distinction honori- 
fique.liO 

—. HcFScnMiTT (G.) et Meter (J,). — 
Un nouveau Scopulariopsis. ... ilC 

Sartorv (R.), Hcfschmitt (G.) et 
Meyer (J.). —Dcrmatohiyie el etude 
(lu pH dll plasma sanguin.299 

—, — et Meyer (J.). — Actinoniycose 
osseuse.116 

—. — et —, Pri.x Desportes a I’Acade- 
mie de MAdecine. 15 

—, —, Meter (M.) et Meter (J.). — 
Mycoses osseuses. 114 

Sartort (R.). — [Voir Sartory (A.j, 
—, Hufschmitt (G.) et Meyer (J ).]. 299 

—. [Voir—, —et Meyer (J.)] . 116, 15 
—. [Voir —, —, Meter (M.) et Meter 
(J-)].. 

Sato (H.) et Aomura (T.). — Cafeine 
et adrAnalino-secrAtion.126 

Saylor (J. H.). — [Voir Gross (P. M.) 
et—].• 573 

ScHAUMANN (0.)- — Oxyephddrines. . 644 
—. [Voir Fussganger (R.) et —] . . . 625 
ScHEiM (A.). — [Voir Marinesco 'G.', 

Kreindler (A.) et—].636 
ScHELLiNG (V.). — Sdrum de cliien 

dans la carence et I’inanition ... 62 
Schiff-Wertheimer {M"'«). — [Voir 

ViLLARET (M.), —, JuSTIN-BeSANCON 
(L.), Cachera (R.) et BenechI. ... 199 

-[Voir —, —, - et -].202 
ScHiLF (E.). — [Voir LiFSCiiiiTz (II.) et 
-].631 

ScHLOss (A.)' — Diurcse par le salyr- 
gan.333 

ScBLOssBEHG (T.). — j Voir Rosenblueth 
(A.)et—].639 

SCHLUTZ (F. W.l. — [Voir Wilder (R, 
L.) et -].638 

Schmelew(K. a.). —Action cardiaque 
du chloral et do camphre.625 

ScH-MUTZ (R.). — [Voir Kling (A.) et 
-].322 

ScHOEN (R.) et Roeppen ^S.). — Xar- 
cose par le Mg.622 

Schoen(M''« R.). —[Voir Levaditi (C.l, 
Vaisman (A.). — et Manin (M“' Y.,]. 198 

ScHONHEiMER (R.). — Utilisation de 
I'ergostdrol.519 

ScHOu (SvEND Aage). — [Voir Bagoes- 
gaard-Rasmdssen (H.) et —] . . . . 583 

Schretzbnmayr (A.). — Sympathol. . 645 
- [Voir G.anter (G.) et -].203 
SCHROKDER (H.) et Macht (D. I.). — 

Anesthesie par les alcools octyli- 
ques.624 

ScHROTER (H.). — [Voir Gessner (0.) 
et —].267 

ScHROMPF-PiERRON. — Raretd du can¬ 
cer en Egypte.390 

Page 
Schubel (K.) et Manger (J.). — Alca- 

loides des preparations d’ergot . . 2( 
— et —. Ethers de Tacide para-oxj-- 
benzolque.51 

— et —. Toxicologie de I’acide para- 
oxybenzoique et de la microbine . 51 

ScHULHOF (K.). — Thyroglobuline . . 4( 
—. Serum antithyroglobuline .... 4( 
ScHGNTERMA.NN (C. E.). — Narcoscs 
combindes.51 

ScHiiRHOFF (P. N.). — [Voir Gilg (E.) 
et —]. 329, 526, 51 

Sciibster 'G.). — [Voir Boloault (J.) 
et —] .'.121, li 

Schwartz . Nomination de 
professeur. i 

Scotti-Foglieni (L.j. — Chlorure 
d'ethyle et hdmatoporphyrine ... 51 

—. Solubilitd du Cl G* H“.-il 
ScREMiN (L.). — Bromure et respira¬ 

tion .1' 
Sebrell (W. II.). — ’ Voir Sullivan 

(M. X.), Hess (VV. C.) et - '. . . . 5l 
Seeters (M. II.) et Tatum (A. U,). — 

Intoxication barbiturique.6: 
Segcin(M“'L.). — |VoirFR.ANr,ois (M.) 

et —J.: . 112, i: 
Seidenfeld (M. a.) et Manzlik (P. J.). 

— Propylene-glycol. 61 
_ [VoirTAiNTER (M. L.) et -]. . 6. 

Seifert (R.). — Voir Rojahn (C. A.) 
et —].   51 

Seligson (N.). — Sels de brucine et 
de strychnine.5; 

—. Acides phospho-inosito-molybdi- 

Selve (H.). — [Voir Waelsch (H.) et 

Serbescu (P.). — i Voir Bertrand (G.) et 

Servantie (L.). — Protection dans la 
guerre chimique.5' 

Seth (D. N.). — [Voir Bdrridge (\V.) 
ct —J.1: 

Shear (M. J.). — I Voir Kramer B.), 
— et Siegel (J.).]. 457. i( 

Shearer (L. D.). - [Voir Ciia.nutin (A., 
et —).4: 

Sherman (H. C.) et Batcheldeh (E. L.). 
— Dosage de la vitamine A. . . . 4' 

— et Whitsitt (M. E.). — Acide ni- 
treux et vitamine B . ll 

Shintre (V. P.). — [Voir Tummi.x Katti 
(M. C.) et -].5: 

Sbohl (A. T.), Brown (H. B.), Rose 
(G. S.), Smith (D. N.1 et Cozad (F.). 
— Rachitisme ct tetanic des rats. 

Shonlk (H. a.). — [Voir Swanson (E. 
E.)et-j.6 

Siegel (J.). — [Voir Kramer (B.), 
Shear (M. J.) et —]. 457, 4 

SiEBR (C.). — .A propos des ddbits de 
boissons. 

Silver (S.). — Hypersensibilitd ... 6 
SiMici (D.), Craifaleanb (a.) et Po- 

PESCo (M.). — Epanchements san- 
giiins pdricardiques.3 

SiMONNET (H.). — I Voir Fabre (R.) et 



TABLE DBS AlTEUBS 731 

Pages. 
SiMONNET (H.). — [Voir Van Stole 

(Mi'e D. , Guilbert (J ), PfiNAU (H.) 
et—]. ..570 

SivADjiAN (J.). — Reaction (ie rephe- 
drine.120 

Skinner (J. T.). Peterson (W. H.) et 
Steenbock (H.). — Manganese chez 
le rat.107 

Slauhnter (D. W.). — [Voir Gross (E. 
G.) et —].630 

Slawson (G. B.'. — Crislallographie 
du Iheelol.459 

Smirk (P. H.). — [Voir Hicks (C. S.) 

Smith (A. E.). — [Voir Kiech (V. C.), 
Lock (J. M.) et —].387 

Smith (A. H.j, Yudkin (A. M.), Kriss 
IM.) et Zimmerman (H. M.). — Te- 
neur de Poeil en vitamine A ... . 567 

Smith (D. N.). — [Voir Shohl (A. T.), 
Brown (H. B.), Rose (C. S.). — et 
COZAD (F.),]. 520, 570 

Smith (G. van S.). — [Voir Watkins 
(0.) et —].638 

Smith (H. G.). — Acide gras non sa- 
ture des tissus animaux.565 

Smith (J. H. C.). — CarotOne.196 
Smith (M. E.). — [Voir Sure (B.), — 

Kik (M. C.) et Walker (D. J.).]. . . 5.19 
Smith {M. 1.) et Stohlmann (E. F.). — 

Methodes compardes de dosage de 
I’ergot.655 

—. Stabilite de I'extrait fluide d’ergot. 656 
SdLLNER (R.). — [Voir Dietzel (R.) et 
. 525, 583 

SoLTNER (K.). — [Voir Thoms (H.) et —] 330 
SoMOHTi (M.). — Desalbumination. . 388 
SoNTAO (M"® D.). — [Voir Palfhay (L.), 

Sabetay (S.) et—].519 
SoBEL (R.). — [Voir Riser (M.) et —]. 125 
SoHRD (J.-M.-L.). — Offlcier de la Le¬ 

gion d’honneur.160 
Spach. Reaction de . ..113 
Spaeth (E.). — Analyse des urines. . 577 
Spieckermann (W.). — [Voir Poiii.e(K.) 

et-]. . . ..635 
Stasiak(A.), Zboray (B.j et Rico (L.). 

— Dosage biologique de la digitale. 206 
Stavhaky ^G. W.). — Amytal.... 627 
—. Salive et Cl’Ba.653 
Steuman (E.). — [Voir White (A. G.) et 

Steenbock ill.). — [Voir Kletzien (S. 
W. F.l, Thomas (B. H.), Templin (V. 
M.) et —].520 

—. [Voir Prhess (L. M.), Peterson 
(W. H.), — etFRED (E. B.). —. . 109 

—. [Voir Skinner (J. T.), Peterson 
(W. H.)et-].107 

STErANE.sco (G.). — [Voir Nanu (I.), 
JONNBSCO (D.) et —]. .581 

Stefanopoulo (G.). — [Voir Pettit 
(.Vug.) et -].327 

Stehle (R. L.). — [Voir Melville {K. 
I.) et -]. 

—. [Voir Raginsky (B. B.) et —]. . . 
—. [Voir Raginsky (B. B.I, Ross (J. 

B.) et-l. 
—. [Voir Ross (J. B.) et —]. 
—. [Voir Ross (J. B.), Dreyer (N. B.) 

et -]. 

644 

Stockton (A. B.), Pace (P. T.) et Tain- 
TER (M. L.). — Synephrine racO- 
niique.6 

Stohlmann (E. F.). — [Voir Smith (M. 
1.) et —]. 655, 6 

Strohecker (R.). — Chiuiie alimen- 

STRUMZ.A (M.'V.).'- [l oir b'inet (L.) et 

Stuber (E ) et Kljatscrkina (B.). — 
Dosage de la morphine.E 

SuDEN (G.). — [Voir Wyman (L. C.) et 

SuGAWARA (T.j. — Stability des adre¬ 
nalines .1 

Sullivan (M. X.), Hess (W. C.) et 
Sebrell (W. H.). — Tuxicite et 
dquilibre des acides amiiibs. . . . ; 

SuNuERMAN (F. W.) et Williams (P.). 
— Chlore des tissus et dii sang . . : 

Sdpplee(G. C.), Flanigan (G. E.), Kah- 
LENBERG (0. J.) et Hess (A. F.). — 
Aciion calcifiante des laits . ... ‘ 

Sore (B.), Smith (M. E.), Kik (M. C.) 
et Walker (D. J.). — Effet speci- 
lique de la vitamine B.I 

— et Walker (D. J.). — Vitamine B 
et lactation.. . 

SczcKi (T. :. —Ephddriiie. 
SvEND Aage Schou. — [Voir Bagges- 

gaahd-Rashossen (H.) et — ] .... 
Swanson (E. E.) et Shonle (H. A.). — 

Action de IVmytai. 
— et Webster (R. K.). — Pharmaco- 

dynamie du muscle bronchique . . 
SzAKALL (A.). — Respir»tion. 
SzEKi ^Tiboh). — Constitution et sa- 

veiir des aoylamioes. 
Szent-Gyorgyi (A.). — Acide hexuro- 

nique dans le chou. 

'Painter (M. L.). — Coeur et derives 
pyroratechiniques.( 

—. et Seidenfelh (M. A.). — Syne¬ 
phrine et sa cetone.( 

—. [Voir Stockton (A. B.), Pace (F.T.) 
et -].( 

— . [Voir Wirt (S.K) et-].( 
Tanret (G.). — Trehalose de la levure i 
Tabdieu-Blot (M”» L.). — Prix Tchi- 

hatchef a I’Academie des Sciences ! 
TassIlly (Eug.). — Offlcier de la Le¬ 

gion d’honneur.1 
Tasso vatz. — [Voir Rohmer (P.), Meyer, 

Phelizot (M“'), — , etc.].i 
Tatum (A. L.). - [Voir Fitch (R. H.) 

—. [VoirMaloney (A. H.) et—]. 628, i 
—. [Voir Maloney (A. H.l, Fitch (R. H.) 

—. [Voir Servers (M. H.) et —' 
Tauber (H.) et Kleiner (1. S.). — Toxi- 

cite de I’urdase. 
Taubmann(G.) et Heilrorn (R.). — Toxi- 

cologie de SG N Na. 
— et Jung(G.). — Anesth^sie locale. 
— et Kikijii (K.). — Actions des ions 

et des poisons sur le muscle. . . . 



TABLE DES AUTEURS 

Taylor (F. H. L.) et Yodng (A. G.)- — 
Diffusion des composes mercuriels. 

Taylor (W.F.). -[VoirBARBOUR(H.G.) 
et —]. 

Taylor (W. S.). - [Voir Bogert (M. T.) 
et —]. 

Tchakirian (A.). —[VoirLEVADiTi (C.), 
Bardet (J.), — et Vaisman (A.).]. ■ 

Templin (V. M.). — [Voir Kletzien (S. 
W. F.), Tromas (B. H.), — et Steen- 
bock (H.).]. 

Terauchi (K.). — Action curariforme 
Teiicinet (Ed.). — La publicity et le 

droit pRarmaceutique. 
Testoni (P.). — Esdnne et rate ... 
—. Polyglobulie et rate. 
Thaddes (S.). — Rdsorplion du chlor- 

hydr. de cicutine. 
Thayer (S. A.), Levin (L.) et Doisy 

(E.A.). — Theelol. 
—. I Voir Doisy (E. A.) et —] . . . . 
Thivolle (L.). — [Voir Fontes (G.) et 

Pages. 
Tourxade a.).—Adrinalino-secrdtion. 637 
— et Hamet (R.). — Anagyrine ... 646 
— et Mal.mejac (J.). — Syncope ana- 

gyrino-chloroforraique.64S 
— et —. HyperglycSmie par le chlo- 
rhyd d’horddnine.647 
—. — et Miirali(A.). — Syncope hor- 

deino-chloroformique..647 
Toxopeus (M a. B.t. — Brome dans 

Travellini (A.). — Affections gastro- 
intestiiiales. 

Trimble (H. C.) et Carey (B. W.). — Su¬ 
cre vrai de la peau et des muscles. 

Trimble (W. H.). - [Voir Youmans (J. 

Thomas (P.-E.). — [Voir Fosse (R.). 
Brunel (A.) et —]. 

Thompson (.\I. R.). — Essais biochimi- 
qaes de I’ergot et de son extrait. . 

Tho.ms (Hermann). — Necrologie. . . 
— et Dambergis (C.). — Chimie du 

Dictamous albus. 
— et Gonelm (Jehia). — Brucine . . . 
— et SoLTNER (K ). — Condensation 

de la puldgone. 
Thoms (Wolpoang). — Brucine. . . . 
Tiber (A. M.). — [Voir Ralli (E. P.). 

Underhill (F. A.l, Orten (J. ^i.) 
Lewis (R. C.). - Metaux dans 
cure de l anemie. 

Underhill (P.) et Fi'K (M. E.). — D 
shydratation par la pilocarpine. 

Urion (E.;. — Cyclohexanedioue. . 
Uhquhardt (A. L.). — [Voir IIeathco 

Tixier(G.). — Preparation industrielle 
de la vitamine D. 

Tood(W.R.). — [VoirKEM.MF.RER (A.R.) 

Toennies (G.) et Lavine (T. F.). — Sels 
alcalins de I- cystine. 

To.mcsik. — Combinaisons desphfnols. 
Tomita (Masao). — [Voir Kondo (11.) et 

Vacher-Collomb (R.). — Dialljl 
turate de pyramidon ... 

Vagliano (M. S.). — [Voii- Liv 

Bardet (J.), Tchakirian (A. et —! 
—. [Voir Levaditi (C. .,, Schoiin (M’’-' 

R ) etM.vNiN (M“= Y.).]. 
Valentin (F.). — Sucres-alcools . . . 
Vallee. — [Voir Barrier, Carnot (P.l 

—. L’Union Rationale des classes 
moyennes. 

—. Medaille d’or de ITlygiene piibli- 

(0.) et—[. 
Van Stole (M>>'D.), Gltlbei 

NAU (H.) et Simonnkt (H.). 
t^ne pur et vitamine A . 



TABLE UES AUTEURS 733 

Pages. 

Vark (P.i. - [Voir Fuchs (G.), Same- 
noise (D.), — et ViDACOViTCH (M.).]. 400 

Vaudin (L.). — R61e de I’acide succi- 
niqiie en biologic.H9 

Veal (J. K.;, Phillips [J. R.) etBROOKS 
(C.). — Anesthesie a Tavertine et 
ndphrite.391 

Vklhaoen (K.). — Sensibility, aux al- 
calis, de la choline.651 

Velluz (L.). — [Voir Vincent (II.) et 

Vercauteren (E.). — Cocaine et re- 
llexe- vaso-moieurs.622 

Verda (D. J.). Rneer 'L.l et Buroe 
(W. E.). —■ Adrenaline et U.-V. . . 040 

Vehneiges (L.). — Officier de la LOgion 
d’honneur... 65 

Verney ,E. B.) et WiNTON (F. R.). — 
Cafeine et rein isole.271 

Vernier (G.). — [Voir AndrE (Em.) et 
—].122, 318, S63 

ViALA (P.). — Un parasite du luildiou 
de la vigne . . .583 

ViDACOYiTCH (M.). — 'Voir Fuchs (G.); 
Santenoise (D.), Vare (P.) et -]. .' 400 

Vieillarb (P.). — Culture du theieren 
Indochine.390 

ViLLARET (M.). — Crenotherapie des 
m iladies de I’estomac et de I'intes- 
tin.395 

—, Jusiin-Besancon (L.) et Cachera 
(R.). —Adreualiue et pression vei- 
neuse.637 

—, — et —. Physiologic des derives 
de la choline. 200, 201 

—, —, LE.V1AIRE (A.) et Cachera (R.). - 
Hypotension et yohimbine.201 

—. ScHiFE-Wertheimer (U™'), Jostin- 
Besancon (L.), Cachera (R.) et Be- 
NECH. — Pharmacologie de I’artere 
retinienne.199 

—, —, — et —. Choline, hypotension 
et dilatation retinienne ..... 202 

—. [Voir Loeper (.M.), —, Justi.n-Be- 
SANCON (L.), Lemaire (.a.) et Cachera 
(R.)'.].201 

Villebieu (Pierre). — Prix E. Godard 
a I’Acadeinie de Medecine. .... 258 

Villiers-Moriame (A.). — Ne-roloaie. 181 
ViNAS (J.). — Pouvoir decolorant des 

chai bons oenologiques.575 
ViNCENi (H.). — Seplicemie hstrepto- 
coques.389 

—. Toxine saturOe par I’ion salicy- 
lique.579 

—. Theorie des anticorps.379 
— et Velluz (L.). — Cryptotoxine diio- 

dosalicvlique . . .  580 
Vincent (V.). — Ci* Ca et Cl* Mg dans 

les plantes.  332 
ViNDEx (Lucius). — Conte de morti- 

cole. .. 9 
Violle (H.). »- Fievre ondulante . . 117 
—. Nomination. 88, 208 
VisCHNiAC (Ch.). — [Voir Busquet (H.) 
et-].647 

Vitte (G.). — Recherche des hypno- 
tiques dans le tissu nerveux ... 574 

ViviANi (Uool. — Les bossus.118 
Voegtlin (C.). — [Voir Rosenthal 

iS. M.) et —].527 

Pages. 
Vogel (F.). — [Voir Pohle (K.) et —[. 635 
VoLLMER (H.). — [Voir Kindt (B.) et —] 463 

W 

Waelsch (H.). — Detoxication dans la 
narcose a Tavertine. 

— et Selve(H.). — R61e du foie dans 
la narcose. 

— et Weinberger (E.). — Glutathion 
et intoxication. 

Waggoner (C. S.). — [Voir Drabkin 
(D. L.) et -].... ‘. 

Wahl (R.).-[ Voir Maoheboeuf(M.-A.) 
et —1. 

Waitz ;R.). — [Voir Chabrol (E.), 
Charonnat (R.), Maxi.min (M.) et —|, 

335, 336, 
Walker (A. M.i et Ei.som (K. A.). — 

Elimination deTuree. 
Walker (D. J.). — [Voir Sure (B.) et 

—. [Voir Sure (li. I, S-mith iM. E.), Kik 
(M. C.) et . 

W.ALLACE (G.B.). —[VoirNKUWIRTHfl.) 

Walter. — Prix de Coincy a la Societe 
bolanique. . 

Walter (H.). — Retentions par le foie. 
—. [Voir Fiessinger (N.) et —]. . . . 
Warnant (H ). — Poiimon isoie . . . 
Wasicky (R.). — Officier de la Legion 
d’honneur. 

Watkins (0.) et Smith (G. van S.). — 
Adrenaline. 

Watt (J. M.). — Xysmalobinum . . 
—, Hei.wann(1I. L.) et Meltzer (E.).— 

Alcaloide du 6olanum Pseudocap- 

Waucomont (R.). — [Voir Hesrijean 
iF.) et-]. 

Webb (W. W.). - [Voir Drag>tedt 
(C. A.), Mullenix (R. H.), Kearns 
(J. E.),— et WiLEN (C. J.).] .... 

Webster (R. K ). — [Voir Swanson 
(E. E.) et -]. 

Weese fll.). — Accumulation de ladi- 
Sitale. 

Weill (A.). — [Voir Lobstein (J, E.) 
et -J. 

WeiluF.). — [Voir Mouriquand (G.), 
Leulier (.A.), Bernheim et — ] . . . 

Weill (Mat.-Pierhe). — Stations pour 
rhumalisants : Aix, Dax, Bourbon- 

Weill-Halle (B.). — Suiles de la vac¬ 
cination BCG.. 

Weinberg (M.). — Serum anti-gangre- 
neux polyvalent. 

Weinberg-Sacmetti (M“' E.). — [Voir 
Lissievici-Dragenesco (.VIiM A.). eI —J 

Weinberger {E.). — [Voir Wablscii (H.) 
et —). 

Weinstock (M.). — [Voir Hess (A. F.), 
Berliner (F. S.) et —]. 

Weias (S.). — [Voir Ellis (L. B.) et -}. 
Weitz (R.). — Le diner du 27 avril 

1932 . 
—. [Voir Nunes (M. Pinueiro), et —j. 

207 



734 TABLE DBS AUTEURS 

Wells (N. A.). — [Voir Keys (A. B.) 
et —]. 

Welti (G.). — Action cardiaque du 
Digiluhf! lutea.207 

Wenner (W. F.). — Curare.333 
White (A. C.) et Stbdmak (E.). — Ac¬ 

tion dsdriiiique des urdthaiies . . . ( 
Whitsitt (VI. E.). — [Voir Sherman 

(H. G.)et -].. 
WiniEZ. — Cul ure du figuier. 
WiGGERS (G. J.). — Absorption des 

drogues par le ventricule droit . . 
WiOMAN (H. B.). — [Voir Cox (G. J.i, 

Dodds (M. L.), — etMoRPHY (F. J.'.]. 
WiLDEMAN (Em. de). —Distinction ho- 
norilique. 15 

—. Poivres du Congo.263 
—. Quinquinas cultivds au Congo. . """ 
Wilder (B. L.) et Schlutz (F. W.). — 

Atropine et adrenaline.638 
Wilder (W.). — [Voir Hunt (C. H.) et 

109 
Wilen (G. J.). — [Voir Dragstbdt 

(C. A.j, Mullenix (R. B.), Kearns 
[i. E.), Webb (W. W ) et -]. . . . 

Wilhelm; (Ch. M.) el Bootiiby ( W. M.' 
— IndeingOre et thyroxine . . . 

Will (6.). — [Voir Jehdrassik (L.) i 

Willemin. — [VoirRohmer (P.), Meyer, 
Phelizot (M"'), ... et —|. 

Williams et \\ aterman. — 

Williams (P.). — [Voir Sundermai 
:f. W.)et-]. 

WiNDUS (W ), (iATHKRWOOD (F. L.) et 
Rose (W. C.). — Caseine et 

-. [Voir Rose (W. C.), Ellis (R. H.) 
— et Cathehwood (F. L.).]. . . . 

WiNOGRADSBY (S.). — Nitrification. 
Winter (J. E ) et Richey (C. H.). - 

Absorption du magnesium . . . 
Winteri-eld (K.) it Ipsen (W.). — De 

rives de la sparteine. 
WiNTON (F. R ). — [Voir Vebnev (E. B. 

Wirick (A. M.i — [VoirBills (C.E.i, 
Honeywell (E. M.), — et Nossmeier 
(M.).].■. 

Wirt (S. K.) et Tainter (M. L.), — 
Structure des cocaines. 

Pages. 
rth (R.). — Les livres et la lu- 
_li0re. ... 

Wodon (J. L.). — Tdtanisation et Mg 
(I et II). 

—. [Voir La Rarre (J.) et —] . . . . 
Wolfes (0.). — Nor-iso-Aphddrine du 

Catna edulis. 
M'right (H. L.). — Culture de digitale 

au Gachemire. 
Wright (H. N.). — [Voir Hirschfelder 

(A. D.) et-]. 
Wright (S.). — Adrenaline et respi¬ 
ration. 

WuLP (G. A.) et Nelson{E. E ). — Do¬ 
sage biologique de I’ergot. 

WURMSER (M“» L.). — [Voir Hazard 
(R) et -]. 

Wyman (L. C.) et Suden (C.). — Vo¬ 
lume sanguin et insuffisance surrd- 

22 

326 
526 

524 

583 

587 

123 

655 

592 

123 

Y-Z 

Yasuda (M.) . — Microdosage du cho- 
lestO-ol.568 

Yeu (R.). — [Voir Brenans (P.) et —]. 194 
Yonrman (F. F.). — Mydriase. . ... 640 
—. Myosis ergotoxinique.655 
Youmans (J. B.) et Trimble (W. H.). 

— Glycemie et ergotamine .... 205 
— et —. Rythme cardiaque.206 
— et —, Consommatioii de 0*. . . . 206 
Young (A. G.). — [VoirTAYLOR (F. ILL.) 

et —].271 
Yudkin (A. M.). — [Voir Smith (A. IL', 

—,Kriss (,V1.) et Zimmerman (H. M.).]. 567 
Zboray (B.). —[Voir Stasiak (A.),- 

et Rioo (L.) ].206 
Zelikowski (A. . — Curarisation et 

fatigue ..334 
Zimmerman (H. M.). — [Voir Smith 

(A. H.), Yudkin (A. M.), Kriss (M.) 
et —].] 567 

ZiPF (K.). — Poisons contracturants. 
334-335 

Zotieb (V.) — Albuminc et pseudo- 
albumine urinaires.  433 

ZuNZ (E.). — Diurlse et hypophyse. . 399 



TABLE DES OUVRAGES ANALYSES 

B 

Pages. 
Barthelemt (G.). — Contribution k 

I’etude de l uzara. Th. D. M. ... 61 
Batet (A.). — La morale de la science. 455 
BEAurona (Henri). — Le prdjugd du 

pain blanc. 96 
Beck (J.). — [Voir Moreau (Ed.) et —] 58 
Berthoud (A.). — Malifere et atomes, 

religieuse. 99 
Blaignan (M"" S.). — Le brome nor- 

BOUCIIARD (G.). — CllEVREUL.617 
Boulud (R.). — [Voir Chambon (M.) et 

Bruere (Paul).—Alimentation ration- 
nelle des collectivites.320 

Pages. 
Eaure (Robert). — Etude physico-chi- 

miquK des builes camphrees. ... 32i 
FiSCHL (V.) et SCHLOSSBERGER (H.). — 

ManueldechimiothSrapie, 1" parlie. 617 
Flore.nce (G.) et Enselme (J.). — Les 

problemesde la Biochimie moderne. 687 

G 

Gidon (F.). — [Voir Maurizio ;A.). . 690 
Gillet (Paul). — La sympathicothd- 
rapie. 46 

Giroux (R.) et Kistiiinios (N.). — 
Extraits paucrdaliqu-s desinsulines 193 

Goifeon (R.). — Les colibacllLises en 
pratique medicale.264 

GnEGEN(ED.). — Les constitiiants glu- 
cidiques des Algues rouges. ... 193 

HI 

C 

C.AiLLOUx (H.) et Blanc (.M.). — Tech¬ 
nique des prdifevemenis. Interpreta¬ 
tion des rdsultats.168 

Chambon (M.) et Boulud (R.). — Tra- 
vaux pratiques de Chimie generate. 101 

Colin (11.). — Les diastases. 1. Les 
hydrolases.101 

CouRTOis ( Iran). — Entrainement des 
sucres et des polyols par le.s hy¬ 
droxy des metalliques.455 

Hafliger (J. A.). — L’artpharmaceu- 
tique dans I’Antiquite.264 

Heller (Hans). — Traite des huiles 
et graisses de Ubbelohde.688 

Izard (L.), des Cilleuls (J.) et Ker- 
MARREC (R.). — La guerre adro-chi- 
mique et les populations civiles. . 323 

J K 

Jahandiez. (Em.) — [Voir Maire (R.) et 

D 

Daussb (Laboratoires). — Les remedes 
galeniuues (12" fane.).192 

Des Cilleuls (J.). — [Voir Izard (I,.), 
— et Kermarreo (R.).J.323 

Desgrez (A.) et Rathery (F.). — For- 
mulaire Bouchardat, 37" edition. . 515 

Dolique (Roger). — Absorption uitra- 
violette et structure de quelques 
derives ac.etiques et maloniques 
{These Doct. Sc.). 59 

Dubois (R.). — Etude anatomique de 
la tige des Rutacees.103 

E F 

Enselme (J.). — [Voir Florence (G.) 

Fahmy (I. Ragab). — Etude de quelques 
plantes et drogues de I’Egypte. . . 

Farah (E.).'— Etude sur le Rheum 
Ribes.. 

687 

194 

Jardillier (M.). — Etude de I’opium et 
des preparations opiacees du Codex. 

JouY (IL). — Les Helminthes para¬ 
sites du rat. 

Kermarrec (R.). — [Voir Izard (L.), 
ES ClLLElLS{.i.)et—]. 

Kisthinios (N.). — [Voir Giroux (R.) 
et —]. 

Klein (W.). — E'ude histologique et 
chimique des Dipsacdes. 

100 

101 

323 

193 

103 

Labbe (H.). — [Voir Labbe (M.), — et 
Nkpveux (F.).]. 

Labbe (M.), Labbe (H.) et Nepveux (F.). 
Techniques de laboratoire (maladies 
de la digestion et de la imtntiou). 

Lacruche (Esteve). — Floculation des 
suspensions de gomme gutte par les 
electrolytes. 

Lassimonne (S.-E.) — Flore des plantes 
vasculaires du Bourbonnais. . . . 

383 

383 

322 



136 TABLE DES OUVBAGES ANALYSES 

PagM. 
Lebeuf (F.) et Mollard (H.). — Les sels 

d’or en dermatoloyie et syphili- 
graphie.384 

LEORANn (H.). — Guide-formulaire des 
produits de rdgime et de difetetique 61 

Lumiere (A.). — Anaphylaxie. . . . 688 
—. Sdnilild et rajeunisseaient. . . . 382 
—. Travaux relatifs k la propagation 

de la tuberculose.562 

M-N 

Maire (R.) et Jahandiez (Em.). — Cata¬ 
logue des plantes du Maroc (I" vol.) 322 

Margosches (B. M.) — [Voir Woker 

Mahmasse (P.). — Etude analytique 
des bois coloniaux.324 

Martin (Jean). — Les apothicaires de 
Vitry-le-Francois . 96 

Maurizio (A.). — Histoire de t’alimen 
tation vdgdtale (traduction de F. 
Gidon).690 

Mogos (Marin). — Les traitements chi- 
iniques du bid, de la farine et du 
pain.103 

Mollard (H.). — [Voir Lebeuf (F.) et 
—].384 

Moi.liex (P.). — Recherches sur la nu¬ 
trition du Bacillus fiecalis alcaJi- 
gcnes..).513 

Moreau (Ed.) et Beck (J.). — Guide 
pratique d'analyses mddicales. . . 58 

Moureu (Ch.). — Notions fondamen- 
tales de chimie ornanique, 10“ edit. 190 

.Nepveux (F.). — [Voir Labbe (M.), 
Labbe (H.) et —1.38,3 

P 

Pali (.Alex). — La reclierche des eaux 
souterraines.454 

PiCHON (L.). —■ Absorption des rayons 
U.-V. par les glucosiiles {'these). 61 

Pebnot (M'lr M.). — Sur les coaibi- 
naisons de I'iodure mercurique et 
de I’iodure de potassium {'Ihese 
Beet. Sc.). 60 

Philibert (A.). — Pr6cis de bacldrio- 
rologie mddicale, 2« edition .... 58 

R 

RabatS (J.). — Etude de I’amdlanchier, 
Aaielunchier vulgaris Moeneb . . 102 

RABATd (M™' S ). — Etude chimique 
du Gaultheria procumbens L. . . . 102 

Page.. 
Rabadd (Et.). — Le transforuiisme . 514 
Randoin (M">* L.) et Sibonnkt (H.). — 

Les vitamines,.322 
RatherY (F.). — Le traitement insu- 

liniqiie'lu iliabete.104 
—. [Voir Desgrez (A.) et —J. .... 515 
Ravina (A.). — L’annee thdrapeutique. 323 
Rondeau du Noyer (M.). — Histoire 

naturelle 'les Cestodes.512 
Rubinstein (Marc). — Traite de sdro- 

logie et de sero-diagnostie.434 

S 

Sallet (Alb.). — L’officine sino-anna- 
mite en Annam. 

Schlossberoer (H.). — [Voir Fischl(V.) 

SSguy {£.). — Les insectes et leurs 
degats. 

SiMONNET (11.). — [Voir Randoin 
(Mine L ) et -J. 

Slotta (K. H ). —Synthdse des mddi- 
camrnts modernea. 

jtaner (P.). — [Voir Wildeman (Em. 
BE) et —]. 

453 

61T 

192 

322 

384 

516 

u-v w. 

Lbbelohde. - [Voir Heller (H.)]. . . 688 
Viborel (L.). — Latectioiq'ie moderne 

de la propagande d’hygigne sociale. 120 
ViGNERON (H.j. — Manuel des caJculs 

de laboratoire.192 
VuiLLEMiN (P.). — Les champignons 

oai asites et les mycoses de Th.iuime 191 
Weitz (R ). — Formiilaiie des mddi- 

cameiits nouveaux (36» edition : 
1933). 314, 239 

Wildeman (Em. de) et Staner (P.). — 
Etude de la flore du Katanga. 
Suppl. IV.516 

Woker (Gertrud). — La catalyse en 
chiuiie. Les ferments respiratoires. 99 

X 

X... — Breviaire de I’imprimeur et du 
biblio.hile. 46 

—. Congres international des olea- 

—. In'tiuelion sur la defense passive 
con I re les at'aques adriennes. . . 323 

—. Nos plant's mddicnalesde France. 239 
—. Le rdgime des arthri'iques. . . . 363 
—. Le regime des maladies du rein. 105 
—. Le regime de I’obesite.105 

Le Gdrant : Locis Pactat. 


